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ANNALES 

DU SERVICE DES ANTIQUITES 

DE LEGYPTE. 
DPS 

LA STATUE D?UN ASTRONOME 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Ahmed bey Kamal a publié en 1906 dans les Annales" les textes que 

porte une statue donnée au Musée par Imam bey Mohammed Ismail, de 

Faqous, dans les propriétés duquel elle avait été découverte, d Tell el- 

Farain. I] ne semble pas que ces inscriptions aient attiré lattention des 

égyptologues et pourtant elles sortent de lordinaire en nous énumérant 

les connaissances du personnage représenté, qui, a len croire, aurait été 

versé dans la science de l’'astronomie; je ne crois pas inutile de publier d 

nouveau ce monument. 

La statue debout, en granit noir, a o m. 65 cent. de hauteur; elle a 

perdu la téte et le bas des jambes; les bras étaient pendants, la main 

gauche subsiste seule : elle est fermée, comme si elle serrait un petit 

_ rouleau de papyrus. Le costume est une chenti échanerée avec languette 

au milieu; le style rappelle celui de la dernitre époque pharaonique, 

vers la XXX° dynastie. 

Le pilier dorsal se terminait en pyramide; au-dessous, trois colonnes 

@hiéroglyphes sont surmontées de !'embléme du ciel —; la fracture des 

pieds a fait disparaitre une partie peu importante, qu’on peut évaluer a 

six ou sept groupes au bas de chaque ligne. Les signes sont assez bien 

™ Annales du Service des Antiquités, t. VII, p. 289. 

Annales du Service, 1916. i 
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gravés, toutefois les o et les @ ne sont pas distingués, étant représentés 

également tantét par @, tantét par o: 

SAM tRLI~ SEHth = ole 
=|. ho CITT CASS 
=e Sema, taro we 
oP lat (oad, We Se 

oe eT ae Mine: 

me MS mew LS 

ee ah 
AYyle-SLaTAI Vib 2S. ee 

Ieee st 4 nes a no Oe 

Le texte se sh veainiiGh sur le cdté gauche de la statue, par deux colonnes 

dinseription gravées sur la surface plane en arriére de la jambe : 

ME MERE OHA oi I 

ah See ear 

Si le sens général n’est pas difficile 4 établir, il n’en existe pas moins 

un certain nombre de passages dont la traduction laisse place a des hési- 

tations, soit 4 cause de ’emploi de termes techniques, soit surtout par 

suite de la rédaction négligée du texte : certains signes sont mis pour — 

dautres, on a supprimé des déterminatifs, des marques orthographiques, 

et rendu ainsi difficile la coupure en mots de certains groupes. Je pro- 

poserai la traduction suivante : 

«; Le prince et gouverneur, ami unique, versé dans la science, obser- 

vateur de tous les phénoménes célestes et terrestres, habile a Pobservation 

des astres sans négliger la moitié d’entre eux, tracant un horoscope fondé 

sur leur position et les divinités qui régissent la destinée; ayant été instruit 
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sur eux et leurs jours, sur l’influence manifeste que Vénus a sur la terre, 

il rend heureux les pays par ses prédictions. Observant toute culmination 

~ dans le ciel, connaissant la sortie de..... j (il indique) toute (féte) a 

sa bonne époque; annongant l'apparition de Sirius au commencement de 

- Yannée, il l’observe le jour de sa féte; ayant calculé sa venue aux époques 

4 lui assigner, observant tout ce qu'elle fait chaque jour, tout ce qu'elle 
| régle est avec lui; connaissant la descente et la montée du disque solaire, 

la mesure de toutes ses variations, il les emploie a faire indiquer son heure 

par le soleil, se produisant leur venue a leur moment et les changements 

horaires dans le temps de lobscurité; le mouvement au ciel de Tétoile 

dHorus..... | clairvoyant dans les choses du maitre, ce qu'il a observé 

dans le ciel il l’applique 4 la terre; connaissant leur souffle et leur... .. 

Pas un disputeur ne s’éléve contre sa décision apres qu'il a tranché une 

affaire 4 la suite de tout ce quil a observé, aucun maitre ne peut renverser 

un de ses conseils au seigneur des deux terres. Domptant les scorpions, 

connaissant la retraite des reptiles; indiquant leur place et en tirant leurs 

serpents, fermant la bouche de leurs habitants, leursserpents.... . : initié 

d ses mystéres, favorisent ses voyages et protégent sa route, maitrisant 

les (adversaires) de son expédition..... | se félicitent de son conseil, 

dieu faisant son amour comme maitre du scorpion, Hor-kheb, fils du dé- 

voué a Uazit..... » 

Ce haut personnage semble avoir dirigé toutes ses actions au moyen 
de lastrologie, et Vobservation ~«+ des astres mi{lx=o | {lx a été sa 

grande préoccupation. La signification «horoscope, destin» pour 4 résulte 

du contexte; «est peut-étre pour cela que les étoiles sont parfois appelées 

Dx, 4. 4 «, étant celles qui réglent la vie selon leur aspect au moment 

ou 4 Vheure “>, ~. . ©; de la naissance de l'individu; il fallait connaitre 
4 quelles divinités qui préparent “fie ou ate hy les périodes d’existence 

fant i i ie ces étoiles étaient consacrées. 

Vai déja indiqué™ que ‘Gg. 4 cdté du sens de «purifier », a souvent 

celui d'«instruire, initier» : c’est cette derniére signification qui s'applique 

ici. Si % désigne ici le Bennow, la planete Vénus qui lui était consacrée 

Une stele de Hawara, dans le Recueil, t. XXXVI. 
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aurait été un des principaux astres & observer pour les horoscopes. = oN x 

dérivant de - Y” «élever » désigne sans doute le point culminant dune 

étoile, son passage au zenith. mae qui ne signifie rien, me parait étre 

une erreur du lapidaire pour mee: F dont le sens d’«assigner, désigner » 

est déja connu. 

Apres avoir parlé des étoiles et de leur influence, le personnage nous 
informe qu'il était capable de construire des cadrans solaires et autres 

appareils propres a mesurer le temps. Il connaissait la descente vers le 

nord sax et la montée vers le sud J du disque solaire, autrement dit les 

variations de hauteur du soleil au-dessus de Vhorizon selon les saisons, 

et par suite les modifications dans la longueur de lombre, appelée ici 

i, suivant les époques de l'année. Le graveur du texte ne comprenait 

peut-étre pas trés bien le sens de ce qu'il écrivait; il avait mis dabord 

e~ | et a dd corriger, autant que faire se pouvait, en =). 

Le mot == | == | § m’est inconnu, maisil doit se rattacher & = jou 

4 om | Al, désignation de la clepsydre; je pense done qu'il signifie les 

heures qu’on pouvait lire sur les horloges 4 eau mises en fonction pendant 

la nuit"), le temps ou l'on ne voit pas — “*. Cette derniére formule 

rappelle lenom d’Horus ‘, , divinité adorée surtout daus la Basse-Egypte, 
principalement a Athribis. On a traduit ce nom « Horus sans ses yeux, Horus 

aveugle»; ne serait-ce pas [Horus qu’on ne yoit pas, le soleil nocturne, 

rentré dans le sein de sa mere NE dot Pautre nom du dieu w® . bse | | 

et la téte de crocodile qu’on lui attribue, le crocodile étant l'embléme des 

ténebres? 

Plus on avance vers la fin du texte, plus il y a de concision, de sup- 

pression de lettres dans l'inseription. Je prends Rr comme un abrégé 

de DT \ret ¥ pour — ¥ \& ¥. Hy a un mot = FH dont la lecture 
est incertaine, le premier signe étant de forme vague, et le sens ne me 

guide pas pour établir la lecture correcte. Ty _™ = est sans doute pour 
oo. —_— 

Y kh a => (= i ) ees apres quil a éclairci les affaires mystérieuses , 

cachées, son opinion fait loi. 

Notre personnage est non. seulement astrologue, mais encore il est 

() Daressy, Deua clepsydres antiques, dans le Bulletin de Institut égyptien, 1915, 

p. 5. 
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dompteur de reptiles, il impose la paix a ce qu'il appelle les (h 4 \ ety : 

Le déterminatif semblerait indiquer que cette périphrase désigne les scor- 
A . — a Sa dw << 

pions, mais {~~ est une orthographe simplifiée de | \ 77> uw. El, 

serpent; il est donc probable que les «enfants du serpent » sont les reptiles 

et animaux malfaisants en général. Il connait leurs cachettes &, peut in- 

diquer ~ |= = } leurs retraites et les en faire sortir tout en les rendant 
_ <ptepg ews, Z . 

inoffensifs, comme le font encore les charmeurs de serpents. Aussi est-il 

$s, un titre qui remonte d la plus ancienne époque, puisqu’on le trouve 

a Saqqarah dés la VI° dynastie, ot il va accord avec celui de médecin 

de la Cour [3 "> fh. . 
Le pere de Hor-kheb, dont le nom rexiste plus, était consacré a Gey 

la grande déesse Iéontocéphale de la Basse-Egypte qui était en effet ado- 

rée & Tell el-Farain, une des Buto ©4 lee de Pantiquité. 

G. Daressy. 

 Quwett, Excavations at Saqqara (1905-1906), p. 22. 



FOUILLES 

A KHIRBET EL-FLOUSIYEH 

(JANVIER-MARS 1914) 

PAR 

M. JEAN CLEDAT. 

A Yextrémité orientale et sud du lac de Baudouin, ancien Sirbonis, a 

deux kilometres du rivage de la mer, on remarque sur la face unie de la 

plaine marécageuse de nombreux mamelons de sable formant comme au- 

tant dilots. Quelques-uns d’entre eux cachent des ruines importantes que 

signalent a la surface du sol des restes de murailles et de nombreux dé- 

bris de poterie. Ces ruines marquent lemplacement de lancienne Ostra- 

cme qui devint, grace asa situation au bord de la mer et a la bifurcation 

de la route Egypte, une ville importante, surtout a la période byzantine, 

comme en témoignent les monuments exhumés. La ville s’allongeait dans 

la direction nord-est sud-ouest; elle formait deux groupes séparés par 

une distance de deux kilometres environ. Le groupe du nord représente 
les vestiges de P'Ostracine maritime ou majumas, qui avait son port, non 

comme on le croit, sur la cdte de la mer, mais sur le bord septentrional 

du lac. Le second groupe, celui du sud, est POstracine terrestre; c’est 

le plus important (fig. 1 ). 

Ostracine est connue surtout par les Itinéraires. Elle se trouvait, selon 

Pline, au commencement de l’Idumée et de la Palestine, a la limite de 

PArabie et & Pextrémité du lac Sirbonis'; PJunéraire d’Antonin la place a 

2 milles romains de Rhinocorura (El-Arish)®). La carte de Peutinger ne 

marque que 23 milles. Ces renseignements sont en parfaite concordance 

) Prine, Histoire naturelle, V, 14. — ©) Itinéraire d’ Antonin, édit. Parthey, p. 69. 
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avec la position des ruines, et Videntité d'El-Flousiyeh avec Ostracine n’est 

. 

7 

MEDITERRANEE MER 

LAL SIABONIG 

pas contestable. Cette identité est, du reste, confirmée par la signification 

du nom arabe, qui n’est que la traduction du nom grec qui signifie une 

coquille. 

Aprés la conquéte arabe, Ostracine fut détruite, puis reconstruite; 

elle prit alors le nom d’£l-Ouaradah, qui signifie, selon les auteurs arabes, 
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larrivée, peut-tre 2 cause de son port"), Les renseignements sur cette 

nouvelle ville sont plus nombreux, et ce sont eux qui les premiers font 

connaitre le port de la ville; cependant les fouilles ont démontré que 

le port est antérieur a cette époque, et que c'est, pour le moins, une 

eréation byzantine sinon romaine. Son commerce, trés probablement, 

ne dépassait par les limites de la Syrie et des les de la mer Egée, mais 

il avait acquis et conservé une certaine importance pour avoir attiré sur 

elle les convoitises des Francs en 12/49, qui s’y rendirent de nuit par 

mer; ils entrérent dans la ville, la pillérent avec tous les environs jusqu’a 

Qatieh °), 

Ostracine ne possédait pas de puits; la ville, comme tant d'autres de ce 

vaste territoire, était alimentée d’eau douce par un canal dérivé du Nil®), 

probablement celui qui passait 4 Sela (= Zarou, aujourd’hui El-Qantarah ), 

que nous fait connaitre une sculpture gravée sur un mur du temple 

de Karnak, du temps du roi Séti I*. Le souvenir de ce canal semble 

s‘étre conservé dans le nom moderne que les Arabes donnent a la partie 

du territoire qui est au nord de celui d@El-Flousiyeh et borde le lac de 

Baudouin et quiils appellent Zaraniq ou méme Zarnotq, G45; ), b55)5, 
le ruisseau, la riviére, mot qui n’aurait aucun sens en ce lieu ot il ny a 

jamais eu de puits, ni d’eau douce autre que celle amenée par le canal; ne 

pourrait-on voir un autre indice de ce canal dans le second sens attribué 

par Maqrizi 4 Ouaradah, celui qui descend a Vabreuvoir? 

La situation de la ville est exactement celle de Péluse. Elle se trouve 

dans une région basse et marécageuse, inondée pendant toute la durée de 

lautomne et de Vhiver, soit par suite des pluies, soit a la suite de la erue 

du Nil qui se fait sentir jusque 14, soit enfin par les eaux du lac qui 

“ Magqrizi, trad. Bouriant, p. 528; 

Edrisi, trad. Jaubert, I, p. 340. On ac- 

corde 4 ce mot un autre sens que nous 

verrons plus loin. 
®) Maqrizi, trad. Blochet, p. 749 

note 2. 

© W. Smita, Dictionary of Greek and 

Roman Geography, au mot Ostracena. 

M. Capella, c. 6, dit qu’ Ostracine on 

allait prendre l'eau dans un canal venant 

du Delta. Voir aussi Strason , Géographie , 

XVII, 12. 

) Linant de Bellefonds (Mémoires sur 
les principaux travaux exéculés en Egypte, 

p. 118) avait déja observé que l'Egypte 
cultivée s’étendait au dela de Péluse. 
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inondent les basses terres sous la poussée des vents nord-ouest qui vien- 

nent de la mer"). Durant ces longs mois T’accés du pays est trés difficile 

et devient impossible aux animaux, qui du reste refusent de s’y aventurer. 

Quil y ait eu soulévement maritime ou bien affaissement du sol de la céte 

méditerranéenne, comme on le suppose, il est certain que le pays a con- 

sidérablement changé de physionomie depuis la fin de l'occupation byzan- 

tine. La route ancienne est devenue inaccessible durant une bonne partie 

de Vannée et les voyageurs comme les caravanes sont obligés de suivre 
un chemin plus au sud, qui passe a Bir el-Mazar, pour éyiter ces marécages. 

Ostracine comme place forte frantiére, occupait une situation stratégi- 

que importante. C’était en ce lieu que se trouvait la grande bifurcation 

qui menait vers lEgypte. Une des routes continuait & suivre le littoral 
méditerranéen et passait par Cassios, Pentaschenon, Péluse, Héracleus 

et Tanis pour aller 4 Alexandrie : c’est la route des Itinéraires; elle est a 

peu pres abandonnée aujourd'hui. L’autre, au contraire, passait au sud 

du lac Sirbonis et son tracé a peu varié jusqu’a ce jour; c’était la voie 

militaire et la plus directe pour aller 4 Memphis. Elle était défendue par 

une série de postes, dont on reconnait encore les ruines, et que, pour la 

plupart, nous ne pouvons déterminer faute de documents. Les stations 

pa peles étaient Qatieh et El-Qantarah, l’ancienne Zarou des Egyptiens 

ou se réunissaient les troupes allant en Asie. Une voie allant de PArabie 

ou de la Nabaténe par le ouddy Magharah, a Péluse et de 1a a Alexandrie , 

passait trés probablement a Qatieh, qui posséde des ruines importantes. 

Elle était surtout fréquentée par les caravanes et principalement par les 

Nabatéens qui fondérent un comptoir pour leur trafic, tout pres de Qatieh, 

4 Qasr Gheit, dont le site a été reconnu en 1910 et fouillé année sui- 

vante), A Ostracine bifurquait une autre route traversant tout le désert, 

du nord-est au sud-ouest, et allant 4 Clysma (Suez); elle passait a Bir 

el-Mazar, station 4 deux heures au sud, ot: se voit, sur l’emplacement 

oceupé aujourd’hui par un ouély, des ruines qui paraissent remonter a 

“) Mémes constatations par Linantde — Appendix, p. cu. 
Bellefonds (ibid., p. 122) au lac Menza- ®) Dans Annales du Service des Anti- 

leh, par le général Andréossi, dans Denon, quilés, t. X, 1909, p. 236; t. XII, 

Voyages dans la Basse et la Haute- Egypte, 1gi1, p. 145-168. 
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l'époque romaine ou byzantine; une partie des matériaux paraft avoir servi 

a construire le monument arabe. Le puits est 4 un kilométre environ au 

sud-est de lancienne localité; il a été construit par [brahim pacha en 

méme temps que celui de Qatieh. 

La vitte. — La position géographique d’Ostracine sur le front oriental 

du lac Sirbonis est maintenant déterminée avec certitude. Sous les Ro- 

mains, ¢’était une des principales villes de la province Augustamnique I. 
Avec le christianisme elle devint le sidge d'un évéché dont un des évéques, 

Abraham, souscrivit au concile d’ Ephise"), C’est tout ce que nous savons 

sur Ostracine. 

Les renseignements sur Ouaradah ne sont guére plus nombreux. Ce- 

pendant Maqrizi fait connaitre une mosquée élevée par le calife El-Ha- 

kem bi-amr Allah en 1017 de J.-C., qui fut abandonnée trois siécles plus 

tard, en 1300). Cette date et celle du fameux tremblement de terre de 

1302 doivent marquer la fin d’El-Ouaradah. La mosquée est le seul monu- 

ment arabe qui nous soit connu avec un colombier pour pigeons yoyageurs, 

détruit dans la seconde moitié du xm® siécle par Melek Naser Daoud ®), 

De sa fondation nous ne savons rien; peut-étre faut-il en attribuer la 

création aux Ptolémées; toutefois ce n’est qu’avec les Romains, sous 

lesquels elle apparait pour la premiére fois, et surtout sous les Byzan- 

tins, qu'elle prend son plein développement et toute son importance “, 

Détruite par les Perses ou les Arabes, elle fut reconstruite par ces derniers 

sur un emplacement différent de celui qu'elle occupait autrefois®. Je 

© Amitineau, Géographie de lr Egypte, 

p- 288. 

) Magqrizi, trad. Bouriant, p. 528. 

®) Quarremtre, Histoire des Mamlouks, 

I; p. 90-91 note. 

) Brugsch (Dictionn. géogr., p. 129) 

propose de Videntifier avec le ° Cs 

The KCI) 
cla forteresse de Séti I». Rien, 4 mon 

avis, ne justifie une telle opinion et je 

pense que ce rapprochement est a re- 

jeter. Je propose, sous toute réserve, d’y 

reconnaitre la forteresse du Lion = KR 

~~ V3 ep, qui est & gauche de la for- 
terense de Zarou, al’extrémité d’un canal 

qui ne serait dans ce cas, que la prolon- 
gation de celui de Zarou, ou bien la re- 

présentation du lac Sirbonis, caractérisée 

par une ondulation qui figurerait les 
sinuosités du lac (Lepsius, Denkm., Ill, 

128 a). 

‘*) Maqrizi, trad. Bouriant, p. 671. 
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erois avoir reconnu la ville terrestre arabe dans les énormes buttes qui 

# sont & Pouest de la forteresse, et la ville maritime 4 louest de l’église ot: 

jai eu Poccasion d’observer des remaniements dans la construction. Le tra- 

vail de déblaiement nayant pas été poussé de ce cété, je ne puis affirmer 

si ces changements appartiennent réellement a I’époque arabe. Il est un 

autre point auquel on peut encore songer : c’est un site 4 l’ouest de Zara- 

niq, que l'on nomme Oumm el-Chougafa, que je n'ai pas exploré, mais 

qui, @aprés son nom, doit cacher quelques ruines. 

La situation stratégique de la localité a certainement beaucoup aidé a 

son développement. Peut-ttre doit-elle beaucoup au séjour qu’y fit Pem- 

pereur Vespasien en se rendant en Syrie, et qui ne pouvait s’empécher 
de remarquer sa position particuliére. 7 

Lempereur Justinien, pour défendre !Egypte contre les attaques des 

Perses, fortifia les passages du Sinai et la route d’Egypte en Syrie. A cet’ 

effet, il a fait édifier de nombreuses constructions servant A la fois de 

monasteres et de forteresses, oli se trouvaient mélés les moines et les 

soldats, et parmi toutes ces transformations et améliorations il est certain 

qu Ostracine ne fut pas oubliée™. C’est peut-ctre & ce régne qu'il faut 

rapporter une série de forteresses construites en pierres séches, établies 

de loin en loin sur les principaux sommets de la montagne qui s’étend 

@El-Arish 4 Nakhel et surtout dans le Magharah, qui est un des principaux 

passages de la chaine. 

L’aspect actuel des lieux ne peut donner une idée de la grandeur et de 

la prospérité d’Ostracine; les ruines de fa ville sont ensevelies sous les 

sables, ne laissant 4 nu que quelques pans de murs; cependant quelques 

fragments d’architecture, colonnes, chapiteaux et fragments de sculptures 

jonchent le sol sur plusieurs points et décelent un peu de son ancien 

luxe. Mais, comme si l’on eut voulu effacer toutes traces de la ville, elle 

fut exploitée méthodiquement comme carritre dés lantiquité; il ne reste 

plus en place que la charpente des murs : les placages de marbres et les 

colonnes ont passé aux fours pour étre réduits a Pétat de chaux, et les 

belles dalles de calcaire blanc qui servaient au revétement des murs ont 

“ Brooks, On the chronology of the  Byzantinische Zeitschrift, vol. IV, 1895, 

conquest of Egypt by the Saracens, dans p. 435; Eutychius, I, 161. 
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été enlevées pour ¢tre transportées dans un autre lieu, car de tous ces 
vastes édifices, dont il ne reste parfois que les soubassements, on ne trouve 

qu'une trés minime partie des matériaux qui ont été employés. 

Les recherches que j’ai exécutées dans ces ruines ont amené la décou- 

verte, dans la ville terrestre, de la forteresse et d’une église; dans la ville 

maritime j'ai déblayé une seconde église et pratiqué quelques travaux sur 

un autre point 4 l’ouest que les Arabes m’avaient signalé comme renfer- 

mant de la mosaique. En ce liewj’ai trouvé les vestiges d’une vaste construc- 

tion qui avait été exploitée, quelques années auparavant, pour en extraire 

la pierre. Les ouvriers firent si bien le travail qu’ils détruisirent non seu- 

lement les murs du batiment, mais encore la mosaique qui servait de pave- 

ment. A en juger par les fortes dimensions des quelques menus morceaux 

subsistants, la mosaique ne pouvait étre qu’a décor géométrique; devant 

cet état, jai di abandonner la fouille de ce cdté. Jai porté mes efforts sur 

les deux églises et la forteresse. Beaucoup d'autres ruines restent a décou- 

vrir et a reconnaitre. 

Les deux églises étaient 4 plan basilical flanqué d'un vaste atrium pré- 

cédé de locaux divers dépendant de Véglise. 

La forteresse n’a été qu’entamée et les travaux n’ont porté que sur la 

partie antérieure du front occidental, la région qui paraissait la mieux con- 

servée. Les sondages que j'ai pratiqués sur divers points de lenceinte n’ont 

eu d’autre but que de reconnaitre la ligne exacte de cette enceinte. Ainsi 

que le montre le plan, il n’y a qu'une bien minime partie de la forte- 

resse qui ait été explorée. Il reste encore a fouiller toutes ces grandes buttes 

que je signalais 4 Pouest et que je présume étre, toutefois sans trop insister, 

le lieu de la ville arabe. Au nord de ces ruines sont deux ilots qui sem- 

blent étre dun intérét tout spécial par Pétendue et Pimportance des ruines 

et des bAtiments dont on suit le tracé, de quelques-uns d’entre eux, jusque 

dans le marais. C’est dans Tilot oriental que j'ai ramassé en 1910 deux 

fragments de statues féminines de ?époque impériale, qui ont été ramenés 

4 Ismailiah, ob ils sont aujourd’hut conservés"), Peut-étre trouvera-t-on 

dans ces décombres les vestiges dimportants édifices romains. 

Ce qui fait encore Vintérét de ces ruines, c'est que toutes les batisses 

“ Annales du Service des Antiquités, 1909, p. 222. 
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sont en pierre de taille; les murs en briques rouges sont excessivement 

-rares et ceux de briques crues n’appartiennent qu’a la période arabe. Je 

nen ai vu qua l’ouest de la forteresse, ot le mur byzantin avait presque 

entiérement disparu pour laisser passage a de nouvelles constructions et 

4 des murs transyersaux. On est cependant surpris de ne trouver sur le sol 

aucun reste de la domination arabe ni surtout des traces de la mosquée 

@El-Hakem dont les ruines rappelleraient une belle époque d’art"). 

Pour me résumer, Ostracine 4 son origine n’était qu'un simple poste 
militaire sans importance, réduite 4 sa seule forteresse; détruite une 

premiére fois par les Perses, elle fut de nouveau reconstruile et agran- 

die @abord par Anastase J" et surtout par Justinien. A cette époque la 

ville s’élargit, elle déborde ses murailles, envahit la plaine et acquiert 

tout son développement. Et j'ai lieu de croire que c'est aussi a cette 

date qu'il faut rapporter la création, sinon du port, du moins de tous 

les travaux de transformations et d’améliorations nécessités par les be- 

soins dune cité grandissante et florissante. De ces travaux il ne reste 

naturellement aucun vestige; mais l’on ne peut vraiment pas, de l’aspect 

actuel des lieux, se faire une juste idée de ce quétait I’état ancien. Elle 

tomba une seconde fois sous les coups des troupes arabes d’Amrou en 639; 

peu de temps aprés elle fut rétablie sur un autre terrain et dans le voi- 

sinage; elle prit dés ce moment le nom d’El-Ouaradah. La ville disparut 

et fut définitivement abandonnée au commencement du xrv° siécle. 

Les monuments qui ont fait objet de mes recherches et que je vais 

décrire appartiennent tous a la période byzantine et ne sont pas antérieurs 

4 Justinien. Les quelques indices qui mont permis de reconnaitre les 

périodes antérieures ou postérieures n’ont fait Pobjet d’aucun travail de 

ma part; par conséquent, je ne puis que les signaler au passage. 

La ronreresse. — Cette vaste construction occupe la partie nord-est de 

la ville terrestre (fig. 2); avec ses dépendances intérieures elle est la 

mieux conservée des ouvrages découverts. Elle se compose d’une enceinte 

pentagonale, flanquée de tours, d’environ 275 métres dans sa plus large 

étendue, qui est sensiblement est-ouest. La muraille a 1 m. 85 cent. 

 Bourtant, Magrizi, p. 528. 
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d’épaisseur approximativement, car les dalles de revétement ont été arra- _ 

chées dans les parties supérieures. Elle devait posséder un chemin de 

ronde crénelé; mais il ne reste plus rien de la partie haute du mur, 

celui-ci ayant été démoli. Dans cette exploration je nai pas retrouvé la 

ou les portes de la ville; cependant je pense quil y en avait une au 

sud-est, au point A du plan; de ce cédté Penceinte a particulitrement 

Fig. a. 

souffert et le mur est a peu prés détruit au ras du sol; il ne reste proba- 

blement que quelques assises de pierres qui sont cachées par une quantilé 

de matériaux écroulés. | 

Des groupes de constructions 4 étages sont accolés au mur denceinte, 

et celles que j'ai déblayées, a la face ouest, paraissent les mieux conser- 

vées (pl. I et fig. 3); mais les plus intéressantes doivent se cacher sous une 

énorme butte de sable conique que l’on voit vers le centre et qui semble 

constituer le morceau le plus important de la citadelle. 

Le mur d’enceinte est composé d’un blocage qui forme le corps du mur 
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et dun revétement en pierres de taille. Le blocage est un béton dans le- 

_ quel on a mélangé ensemble, puis entassé sans ordre, du platre, du sable, 

des cailloux et des moellons. Ge béton est extrémement résistant et solide. 

Le revétement est formé de grandes pierres plates en forme de dalles, 

liées par un mortier de platre"); la longueur des pierres est trés variable; 

certaines ont plus d’un métre de longueur; la hauteur des assises, éga- 

lement variable, a en moyenne o m. 4o cent., cependant toutes les 

pierres de la méme assise gardent la méme hauteur; dans chaque assise les 

pierres sont posées de champ, mélées a d’autres en délit et servant comme 

boutisses. Enfin, pour augmenter la solidité du mur les Byzantins ont, 

comme les anciens Egyptiens, introduit dans la construction des poutres 

couchées horizontalement et noyées dans la maconnerie. Ce mode de cons- 

truction a été également employé dans le mur de pourtour des deux églises. 

Les murs ordinaires, ceux des habitations par exemple, moins épais — 

o m. fo cent. 4 o m. 50 cent. — n’ont pas besoin de béton; deux pier- 

res de taille placées dos 4 dos font généralement l’épaisseur du mur et un 

peu de platre sert 4 la fois de lien et 4 boucher les espaces vides. Une de 

ces pierres posées de loin en loin en boutisses suffit 4 tenir solidement 

tout Pappareil. 

Mes efforts dans la forteresse ont porté sur la face ouest, dans les 

constructions qui longent le mur d’enceinte. En ce point, j'ai dégagé du 

sable — quelquefois 4 une profondeur de plus de quatre métres °) — une 

série de chambres dont la destination m’est inconnue (fig. 3). Toutefois les 

traces de décoration qui subsistent encore et aussi l’aménagement permet- 

tent de croire qu’elles étaient occupées par ces moines-soldats que Justi- 

nien employait aux usages militaires et dont le couvent était apparemment 

i Tintérieur de la forteresse. 

Les murs des chambres sont aujourd’hui complétement a nu; les uns 

“) Philon, cité par A. Choisy (L’art toujours employé le platre comme scel- 

de bdtir chez les Byzantins, p. 11, note lement. 

2), dit: «Les pierres doivent étre réu- ® C’est la hauteur moyenne atteinte 
nies par du gypse». Je dois faire remar- _ par Je mur d’enceinte dans ses parties les 

quer que dans T'isthme, dans les cons- ~ mieux conservées. J’estime qu'il devait 
tructions romaines et byzantines, lon a __s’élever 4 6 ou 7 métres au moins. 
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étaient couverts d’enduit au platre, d'autres, aménagés plus luxueusement, 

étaient recouverts de marbres dont il ne reste que les crampons qui assu- 

jettissaient les plaques au mur. II ne subsiste de la décoration murale que 

trés peu d’éléments et sans valeur artistique. Le sol n’était peut-étre que 

simplement damé; en tout cas je n’ai trouvé aucune trace de pavage. Les 

inscriptions font complétement défaut. 

Les chambres ont été dégagées jusqu’au pied des murs; dans quelques- 

unes d’entre elles j’ai retrouvé les traces d’anciens murs formés de gros 

blocs calcaires; ce sont les restes de l’ancienne forteresse romaine, dont 

Fig. 3. 

le plan parait avoir été, au moins sur certains points, différent du traeé 

byzantin. Dans cette premiere campagne je me suis contenté de noter 

cette découverte, me réservant de reprendre plus tard lexploration du 

sous-sol byzantin; c'est ainsi que dans la chambre 2 j'ai conduit un son- 

dage le long d’un mur qui coupait la salle transvyersalement, sans avoir 

alteint le sol vierge, ne trouvant qu'une couche profonde dun humus 

noir, compact, mélé & de nombreux rejets d’habitations et poterie. 

Par lemploi exclusif du grand appareil la construction d’Ostracine se 

rattache bien plus 4 larchitecture syrienne qu’a celle de lEgypte, ou la 

brique se présente dans les grands édifices dans de trés fortes proportions. 

Les recherches, ainsi que je l’ai dit plus haut, ont porté sur les cham- 

bres accolées au mur d’enceinte, face ouest; dix-neuf chambres ont été 

enti¢rement désensablées; le sol de ces salles n’était pas toujours au méme 

niveau; quelquefois la différence est de deux marches, mais le plus sou- 

vent elle n’est que d'une marche. Ces différences sont dues aux restes de 
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constructions romaines demeurées en dessous de la-construction byzan- 

tine. | | 

- L’état de conservation des batiments de ce cdté de la forteresse est des 

plus satisfaisants et permet de concevoir parfaitement installation de ces 

demeures. Toutes les chambres, 

sont carrées ou rectangulaires; 

elles forment des groupes de deux 

ou trois pieces, indépendantes et 

sans communication aucune avec 

le groupe mitoyen. Les murs qui 

prennent vue sur l’extérieur ont 

seuls des fenttres, qui sont pla- 

cées généralement tres haut au- 

dessus du sol, quelquefois immé- 

diatement au-dessous du plafond 

(chambre 2, fig. 4), Les cham- 

bres intérieures ne sont éclairées si 

que par la porte. Fig. hi 

(Juelques-unes des salles por- 

taient encore les restes d’une décoration murale; les plus 

importants ont été trouvés dans la salle 9, paroi sud, ott 

i jai relevé une croix enfermée dans un médaillon orné 

[oy @une double dentelure opposée. Entre les branches de 

~—77 — la croix est inscrit le sigle du Christ AQ[IC{X]C. Cette 

croix, peinte en couleur rouge, a om. 5o cent. de dia- 

metre (fig. 5). Les peintures sont appliquées sur un 

enduit de platre, posé directement, sans l'aide de mortier, sur le mur 

en pierre. 

La plupart des chambres sont munies de niches ou placards pris dans 

Pépaisseur du mur. Les uns ne sont que de simples cavilés rectangulaires 

ereusées plus ou moins profondément dans le mur; d’autres sont cou- 

ronnées d'un dos d’dne ou dune votte en plein cintre (fig. 6). Une porte 

a un ou deux vantaux fermait souvent ces placards, divisés quelquefois 

par une ou plusieurs étagéres en bois; naturellement toute la boiserie a 

disparu; elle est marquée par les cavités qui servaient a les assujettir. 

Annales du Service, 1916. 2 
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(fig. 7). Deux de ces placards méritent par leur décoration une mention 

particuliére. 

Le premier, chambre 2, paroi ouest, est & 1 m. 25 cent. du sol; il 

secee scons Re eee - 

ae 

est rectangulaire avec un avant-corps; il mesure intérieurement 0 m. 73 
cent. de hauteur, o m. 46 cent. de largeur et o m. 42 cent. de profon- 

deur; & mi-hauteur il était partagé par 

t } une étagére de bois indiquée par les 

be arrerereer | 3 rainures creusées dans les chambranles. 

le eee BED Le placard fermait 4 Taide d'une porte 

4 deux vantaux. L’extérieur était orné 

d’un encadrement formé de deux piliers 

carrés soutenus par une corniche & 

gorge et supportant un entablement 

rectiligne au centre duquel ona sculpté, 

en relief, une croix pattée. Le haut des 
ong 

Pane OE Bers wy Sai 0, piliers est également orné de croix grec- 

i ques. Des ornements linéaires, de cou- 

He [ leur rouge, rehaussent extérieurement 

cette architecture. Une croix est peinte 

dans le fond de la niche (fig. 7 et pl. I). 

On remarque encore, sur les parois de cette chambre, de nombreux 

Fig. 7. 

clous en fer qui ont servi & maintenir les revétements qui étaient appli- 

qués aux murs et qui ont été par la suite remplacés par les peintures sur 



ee [14] 

platre dont il restait de nombreux débris. Enfin sur les quatre cétés de la 

_muraille on a creusé, au méme niveau, une série de petits trous rectan- 

gulaires sur deux rangs, le premier 

étant A 1 m. 80 cent. du sol. Je n’ai cnet 

pu déterminer l'usage de ces trous we s 3 
que montre la disposition de la fi- yeah oO 
gure 4, / / 

| 

Le deuxiéme placard se trouve sur 
la paroi sud de la chambre 11. Il Ss 

mesure 1 m. 10 cent. de hauteur 

x o m. 70 cent. d’ouverture, avec 
o m. 35 cent. pour la profondeur. 

Extérieurement il ne différe du pré- 

cédent que par les piliers, qui sont 

remplacés par des colonnes carrées aa a 

qui supportent un arc en plein cintre; be 

la partie gauche de l’are est démolie, \ P 
et l’on ne trouve aucune trace de dé- L =a 

coration (fig. 8). Fig. 8. 

Enfin une troisiéme niche a plein 

cintre, dans la chambre 3, paroi est, offre cette particularité que son 

fond est formé par une dalle au haut de laquelle 

on a découpé a jour une croix grecque. Plus tard, 

une des faces de la dalle a été recouverte d’un épais 

enduit de plitre, masquant par suite la croix qui 

n’était visible que de la chambre 5 (fig. 9). 

La fouille de toutes ces salles n’a donné jusqu’ici, 

en fait @objets, que de médiocres résultats, et je 

me demande si les quelques éléments architecturaux 

appartiennent en propre aux chambres ott ils ont 

été recueillis. La, comme partout ailleurs, le pillage 

s'est accompli d'une facon systématique, et lon verra plus loin que le four 

4 chaux a joué un trés grand réle dans la destruction de la ville. Néan- 

moins, pour n’ayoir pas été si féconde qu'elle edt pul'étre, cette premiere 

fouille a donné quelques résultats intéressant l'archéologie chrétienne; 
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je crois done utile de donner une description succincte et provisoire des 

documents recueillis avec Vindication du lieu ot ils ont 

i : : été trouvés. 

Chambre 2. — Trois anneaux en plomb de o m. 
Fig. 10. ie ‘ srl 

6 o2 cent. de diamétre et o m. 0192 mill. d’épaisseur. 

Un fragment d’inseription (fig. 10) gravée sur porphyre rouge. Long., 

om. 08 cent. 

Kpingle de toilette en ivoire, de o m. 11 cent. de longueur. 

Chambre 3. —~ Bouchon d’amphore en platre (fig. 1 1). Il porte inserit 

entre les branches d’une croix le mot NH[KJA. Diamétre, 0 m. 07 cent. 

Une partie du cdté gauche est brisée. 

Chambre 6. — Bracelet-torsade en verre avec mé- 

plat & chaque bout. Diamétre, 0 m. 075 mill. Petite 

lampe en terre cuite, de couleur jaune clair; elle est 

: 

Fi ee 
de forme ovale allongé; le bee est brisé. Sur ae 

la face supérieure, un palmier avec deux régimes de dattes. 

Long., o m. 0g cent.; larg., o m. 066 mill. 

Chambre 7. — Petite colonne de marbre blanc taché de noir 

de 1 m. 50 cent. de hauteur. Dans sa partie supérieure la 

colonne est creusée de spirales hélicoidales, tandis que la par- 

Of at tie inférieure est & cannelures rectilignes (fig. 12). 

Chambre 9. — Colonne lisse en marbre blanc. Hauteur, 1 m. 

5o cent. Son diamétre d la base est de 0 m. 19 cent., au som- 

met o m. 18 cent. A cédté a été trouvé le chapiteau de style 

corinthien de o m. 17 cent. de hauteur et de bonne conserya- 

| lion, avec la base de 1a colonne qui ao m. 21 cent. de ecdté. 

hi 9s. Fragment d’os sculpté. La partie droite manque, et la par- 

lie gauche a été trouvée en deux morceaux. Il représente une 

danseuse. Au-dessus de la téte de la femme, un feuillage avec une fleur 

épanouie. Hauteur, o m. 244 mill. 
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Basitique sup. — Cet important édifice forme un vaste rectangle de 69 

mbtres de longueur et 92 métres en largeur; il est fortifié aux angles 

extérieurs par des pilastres ou contreforts de o m. 60 cent. sur la face 

occidentale et o m. 10 cent. seulement aux deux autres angles. Les murs 

latéraux ont 1 m. 30 cent. d’épaisseur, celui de lest 1 m. 50 cent. et 

celui de Ja face ouest n’a qu’un métre. Les murs sont formés d’un blocage 

recouvert par un revétement de pierres caleaires 4 grand appareil. L’in- 

térieur de cette enceinte comprend [église proprement dite, Patrium pré- 

cédé de divers locaux affectés aux fidéles et 

parmi lesquels j'ai reconnu la piscine. RS e 

On pénétrait dans cet édifice par deux pe- ek 2 

lites portes, de deux métres seulement de lar- & 

geur; elles s’ouvraient sur les faces latérales, ’ = C- 
4 

Vextrémité ouest de l’atrium. Son exploitation 

onf0 
comme carriére fut méthodique; trois fours 4 

chaux ont été retrouvés dans les ruines de 

Péglise, avec deux moulins pour réduire la ( 

chaux; Pun de ces fours fut établi dans la sa- 

cristie gauche et abandonné avant d’avoir été 

dégarni; la blancheur éclatante de la chaux Fig. 13. 

indiquait pour sa confection l'emploi des mar- 

bres. Cependant, quelques colonnes, chapiteaux et autres fragments d’ar- 

chitecture ont fort heureusement échappé 4 ce vandalisme et permettent 

de se faire une idée satisfaisante du soin apporté 4 lornementation du 

monument, 

L’atrium forme un carré de 18 metres de cété, couvert sur trois faces 

par un portique a colonnes de o m. 50 cent. de diamétre; la facade de 

Péglise était & découvert. Une partie des colonnes s’appuyait directement 
sur le sol, d'autres sur une balustrade de pierres dont il ne restait que la 

premiére assise et enfin trois autres au centre de la facade occidentale 

étaient posées sur un piédestal carré de o m. 50 cent. de hauteur (fig. 13). 

Les colonnades nord et sud sont situées sur le prolongement de celles des 

nefs de Léglise. 

La face occidentale du portique montre des restes de constructions, a 

peu pres détruites aujourd’hui, et dont les lignes du plan sont parfois 
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difficiles & reconnaitre sur plusieurs points. La partie la mieux conservée 

est celle du centre, ot on doit reconnaitre la piscine baptismale; dans 

cette chambre, au moment de la destruction du monument, les ouvriers 

arabes avaient construit en briques un petit four circulaire, autour du- 

quel j'ai trouvé une quantité de matiéres brilées et grasses. Elle avait été 

transformée en cuisine tres probablement par les fabricants de chaux. 

On y parvenait par un petit escalier de huit marches (fig. 14) qui abou- 

tissait 4 un palier sur lequel souvrait la piscine; je n'ai pu reconnaitre la 

position exacte de la porte dentrée. La salle est 4 plan carré aux angles 
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Fig. 14. 

arrondis, de 4 m. 20 cent. de cdté. Son fond, formant cuvette, est & o m. 

75 cent. au-dessus du sol du portique et sa profondeur n’était pas supé- 

rieure 40 m. 5o cent., ce qui était bien suflisant pour le baptéme a im- 

mersion, surtout si le néophyte se tenait agenouillé pour recevoir le sacre- 

ment. Comme les autres constructions attenantes, elle était adossée au mur 

denceinte. Toute la piscine reposait sur un bloc rectangulaire, o m. 

45 cent. de hauteur, maconné en moellons. La construction du bassin 

était composée d'un premier mur extérieur en moellons et d'un second 

intérieur en briques cuites recouvert d'un enduit a la chaux colorié en 

rouge; les deux murs ont o m. 4o cent. d’épaisseur chacun. Je n’ai trouvé 

aucune trace de conduite d’eau, ce qui me fait croire que le service se 

faisait & l'aide de seaux A main. 

Sous l’escalier était aménagé une petite salle a votte surbaissée et 

inclinée suivant la pente de Vescalier dont je n’ai pu établir la destination; 

on y accédait par une petite porte percée dans le mur denceinte. J’y 
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ai recueilli quelques monnaies trés oxydées des empereurs Anastase et 

Justinien au milieu de débris d’ossements appartenant, les uns 4 de gros 

quadrupédes, les autres probablement a de gros oiseaux 4 longues pattes. 

Sur la droite un couloir semble conduire au portique; mais ce passage 

est moins que prouvé, car a mi-chemin il est barré par un bloc de ma- 

connerie qui n’a plus que o m. 20 cent. de hauteur aujourd’hui, mais 

qui pouvait avoir été primitivement beaucoup plus élevé (voir le plan et la 

figure 15). 

ctx leo ge 

Oi ig “es befor 

Fig. 15. 

L’usage des autres piéces est moins bien défini. Celle qui occupe l'an- 

gle nord-est n’avait de communication qu’avec lextérieur; peut-étre y lo- 

geait-on le gardien. On-peut supposer, pour les deux autres salles qui 

sont 4 l’angle opposé, que était le lieu réservé aux candidats au bap- 

téme et quil répondait a Peworcistertum de la Didascalie arabe qui fait 

connaitre que ce local était proche et distinct du baptistére et que tous 

les deux étaient situés 4 Pouest de l’église, ce qui est le cas pour cette basi- 

lique”), La salle était carrée et avait 5 métres de cété; on y accédait 

par une sorte de vestibule étroit qui s’ouvrait sur le portique. 

De Patrium on pénétrait dans le narthex par trois portes; deux donnent 

acces dans les bas cétés et la troisitme, centrale, s’ouvrait sur la grande 

nef; sa largeur est inconnue, le mur de séparation étant entiérement 

détruit sur ce point. Le narthex, qui ne mesure que 2 m. 50 cent. de 

profondeur, était séparé de l’église par une simple barriére en bois (?) 

soutenue par une rangée de colonnes de o m. 5o cent. de diamétre. 

La disposition générale de l’église proprement dite est celle de toutes 

™ Dom Casrot, Dictionnaire d’archéologie chrétienne, au mot Bapiéme, col, 259. 
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les églises a plan basilical. Un toit a charpente recouvrait les nefs. Les 

murs, au moins dans la partie inférieure, étaient revétus de plaques en 

marbre blanc; jen ai trouvé de nombreux indices sur le sol. 

Le plan de Pédifice, avant la construction, élait fixé aux trails rouges 

Fig. 16. 

sur le sol; ce tracé, je Vai retrouvé dans la partie 

sud-est de l’église, principalement dans les absi- 

des oles murs sur différents points ont compleéte- 

ment disparu, mettant anu les marques de larehi- 

tecle. Sauf le mur denceinte qui s'enfonce Cun 

demi-meétre, tous les autres sont posés directement 

sur le sol sans disposition spéciale pour les asseoir; 

il est certain que des constructions ainsi entendues, 

et reposant sur un terrain aussi meuble, ne de- 

vaient supporter qu'un poids assez léger. 

L’église proprement dite est longue de 34 

métres et large de 19 m. 50 cent. La nef centrale 

et les absides avaient leur sol couvert de dalles en 

marbre blane et les bas edtés avaient de simples 

dalles calcaires. Sur certains points le dallage de 

marbre a disparu et a été remplacé par du caleaire. L’église est divisée 

en trois nefs par deux colonna- 

des de neuf colonnes chacune. 

Chaque colonne, y compris la 

base (fig. 16) et le chapiteau, 

a 4m. 5o cent. de hauteur; le 

fut, qui est orné dans sa partie 

supérieure d'une croix sculptée 

en relief, mesure 3 m. 45 cent.; 

son diamétre A la base est de 

o m. 53 cent. et au sommet de 

o m. 46 cent. Les chapiteaux, 

qui ont o m. 58 cent. de hau- 
Fig. 17. 

teur, sont absolument semblables et paraissent copiés les uns sur les 

autres d’apres un méme modeéle. Hs sont de style corinthien 4 deux rangs 

de feuillages et rappellent le beau chapiteau trouvé & Ahnas qui est au 
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Musée du Caire', Ce sont de superbes spécimens de la sculpture Justi- 

_mienne (fig. 17). Les croix des colonnes étaient tournées ver l'axe de 

Péglise. . 

Le sanctuaire qui déborde sur la nef se termine par une abside circu- 

laire; il était entouré par un cancel, probablement de marbre, entidrement 

détruit. Le cheeur est surélevé de 0 m. 30 cent.; cet exhaussement cesse 

a Vabside dont le sol reprend le niveau normal de léglise. Au centre 

du cheeur on voit les derniers vestiges de l’autel encadré par quatre colon- 

nettes — le socle de Pune delles était encore en place — qui servaient 

de support au ciborium. Dans langle sud-ouest du sanctuaire et 4 Vintérieur 

de la ligne du cancel, sont deux petits dés en marbre dont jignore 

Pusage; ils sont taillés en forme de pain de sucre et élevés de dix centimé- 

tres environ. Trois portes y donnaient acces, deuy latérales et une centrale 

sur la face antérieure. L’abside, qui est ici beaucoup plus étroite — 7 me- 

tres — que la nef, est occupée par un massif de maconnerie en pierres, 

absolument indépendant et en trés mauvais état; j’avais cru tout d’abord 

que cétait la cathedra; mais un deuxiéme exemple trouvé dans l'autre 
église et en bien meilleur état soppose, comme on le verra, a cette inter- 

prétation, sans avoir pu, toutefois, préciser sa fonction dans le sanctuaire. 

Enfin une double porte indiquée par les trous de gonds, d droite et a 

gauche de cette construction, barrait le cheur de Vabside. 

A droite et 4 gauche sont disposées les sacristies. Ce sont deux salles 

carrées munies, dans la paroi du fond, d’une petite abside demi-circulaire 

et a fond plat, dont Pune, celle de gauche, avait été transforntée en four d 

chaux. On y pénétrait par une porte, ornée sur l'un des cdtés d'une colon- 

nette, quis’ouvrait sur les bas edtés de l’église. La chambre de droite avait 

une seconde porte qui communiquait avee labside centrale; enfin, par 

une troisitme on pénétrait dans une toute petite salle réservée entre 

labside et le mur d’enceinte et dont le sol était & un niveau légdrement 

inférieur; on retrouve cette disposition dans Véglise du couvent de Saint- 

Siméon, a Assouan; elle servait probablement de bibliothéque ®). 

KEnfin, plusieurs s¢pultures , disposées sans ordre, ont été trouvées sous 

™ Srrzyeowskt, Catal. général, Kop- ) Recueil de Travaux, vol. XXXVII, 

tsche Kunst, p. 75, n° 7350, fig. 102. p- o4. 
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le dallage des nefs latérales de Péglise. Toutes ces tombes avaient été en- 

vahies par l’eau et par suite les corps étaient en compléte décomposition; 

aucun objet n’a été trouvé. Ce sont des cuves rectangulaires formées de 

dalles mises bout a bout et scellées au platre. Un lit, également de platre, 

épais de 4 ou 5 centimetres, isole le couvercle du dallage de l’église. Apres 

avoir recu le corps, la cuve était remplie de sable mélé 4 du sel; dans 

un cas la face du mort avait été couverte par un grand morceau d’amphore. 
Les objets ou fragments d’architecture trouvés dans cette église ont 

été peu nombreux; cependant ils apportent quelques renseignements sur 

ancien état du monument. La plupart ont été trouvés dans la partie est 

de l'église. 

is Chapiteau corinthien; hauteur, o m. 4o cent. ; diamétre a la base, 

o m. 35 cent.; sur la face supérieure sont gravées les deux lettres AM: 

c’est probablement la marque du tacheron. Mauvaise conservation. Feuil- 

lage & peu prés détruit. 

2° Chapiteau corinthien. Il a été trouvé pres des fours 4 chaux cons- 

truits dans le portique; hauteur, o m. 17 cent.; diamétre a la base, o m. 

26 cent. 

3° Chapiteau corinthien; hauteur, 0 m. 15 cent.; diamétre a la base, 

om. 25 cent. 

4° Chapiteau corinthien; hauteur, 0 m. 29 cent.; diamétre a la base, 

om. 23 cent. 

Tous ces chapiteaux, d'un type uniforme, n’ont qu'un seul rang de 

feuilles d’acanthe. 

5° Un certain nombre de fragments de colonnes ont été également 

recueillis. Ils sont, sauf ceux appartenant aux colonnes de la nef, de 

petits modules et concouraient probablement 4 lornementation du sane- 

tuaire; cest, du reste, en ce lieu quils ont été trouvés. Voici les divers 

types que j’ai relevés : 
diamétres. 

Colonne: lisse, 25 5 4d's+dckn Shi elem Bite nes eee ee 0"27 

— LOTRC 65.6 6. 08 oie a0 (0 bo 18 vinta ele teas ae anne ee ae a 0 27 
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6° Un seul fragment d'une plaque de marbre décorative nous est par- 

venu. C’est un morceau de frise orné de rinceaux travaillé 4 plat dans la 

plaque et sans aucun relief, comme si l’ornement était découpé dans le 

marbre; le fond est fruste. 

7° Une cinquantaine dostraca grecs ont été ramassés dans un mur 

écroulé, au sud-ouest de Léglise, vers le portique. Ce sont des billets 
écrits par le méme individu dans lesquels le nom de la ville dOCTPAKINH 

_ est fréquemment mentionné. [ls sont aujourd’hui soumis a étude au Musée 

“du Caire. 

8° Les fouilles ont également apporté de nombreuses monnaies de 

bronze, malheureusement fortement délitées par suite du long séjour dans 

les terres marécageuses. Celles qui ont été reconnues appartiennent aux 

régnes des empereurs Anastase et Justinien. Diamétre, 0 m. 030 mill. a 

om. 033 mill. 

Bastique norv. — Ce second édifice (pl. II), élevé dans la ville mari- 

lime, est bien moins important que le précédent, au moins quant a ses 

dimensions. Sa distribution est la méme dans ensemble; elle ne différe 

que par le détail. La fouille a été lachée a la ligne des locaux placés sur 

le front occidental du portique. Ceux-ci, considérablement remaniés dans 

Pantiquité, ont été ces derniéres années lobjet d'une exploitation sérieuse 

de la part des gens d’El-Arish, venus chercher la pierre pour la transpor- 

ter 4 Port-Said et 4 Damiette. Ils ont, en outre, détruit dans une grande 

‘ construction limitrophe un pavement en mosaique, dont je n’ai ramassé 

que des débris insignifiants. 

La basilique s’ouvrait sur la face ouest, car je n’ai trouvé aucune trace 

de porte dans les murs latéraux qui n’avaient pas moins de 1 métre de 

hauteur au-dessus du sol. On pénétrait dans Péglise par Patrium. Celui-ci, 

apparemment carré, mesure 11 métres de cdté. I n’y avait que les 

facades nord et sud qui étaient pourvues d’un portique, porté a droite 

par des colonnes, 4 gauche par des piliers carrés, reliés par une cldéture 

en pierres de o m. 15 cent. d’épaisseur. Une porte, de o m. 75 cent. d’ou- 

verture, ménagée dans le portique septentrional supprime une colonne. 

Dans le fond de ce portique est un banc en pierre appuyé contre le mur 

du narthex. 
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On entrait dans celui-ci par une triple porte au seuil surexhaussé de 

deux marches; sa profondeur est de 3 m. 65 cent. A droite et 4 gauche 

sont dispos¢s deux massifs de maconnerie de 1 m. 4o cent. de large, 

o m. 98 cent. de profondeur et o m. 12 cent. de hauteur. De chaque 

cdté de ces massifs court le long de la paroi une petite banquette de o m. 

18 cent. de hauteur et o m. 12 cent. de largeur, qui se prolonge tout au 

long de la muraille. Du cété nord se trouve une autre banquette coupée 

par une construction maconnée, tres dégradée, composée actuellement 

de trois gradins; les deux gradins inférieurs ont 0 m. 12 cent. environ 

de hauteur et le troisieme o m. 25 cent. Au-dessus du troisieme gradin 

était posée une poutrelle de bois, scellée dans la maconnerie, de 9 m. 

ho cent. de longueur, de o m. 94 cent. de largeur et 0 m. 055 mill. de 

hauteur. La construction porte les traces d'un revéltement en marbre. 

L’église proprement dite (voir le plan et pl. IV) mesure 10 métres de 
large et 20 métres de profondeur. On y pénétrait par trois portes : deux 

donnaient acces dans les bas cétés; la troisiéme, la principale, était réser- 

vée a la nef centrale. Elle mesurait 1 m. 4o cent. d’ouverture et avait 

deux vantaux indiqués par les trous destinés a recevoir les gonds; le seul, 

surexhaussé de deux marches basses (0 m. 12 cent.), est en marbre blane; 

a droite et & gauche de la porte sont disposées des banquettes couyertes 

de marbre qui sont demeurées jusqu’a ce jour. 

Deux colonnades, de cing colonnes chacune, divisaient l’église en trois 

nefs. Le sol de l’église était couvert de dalles en calcaire, sauf le sanctuaire 

et Pabside qui avaient regu un pavage de marbre blane. Les parois des 

murailles de l’enceinte, de l'abside et des sacristies étaient également revé- 

tues de marbre; celui qui décorait le mur @enceinte a disparu; des clous 

en euivre, encore en place, servaient & les assujettir. Dans l'abside on a 

employé de beaux marbres veinés longitudinalement de noir, que jai 

trouvés en place; avec le cheur, c'est la partie de Pédifice la mieux con- 

servée et qui donne une idée de importance de l'édifice et du luxe 

apporté a sa décoration. . 

Les colonnes étaient posées sur un piédestal de o m. 43 cent. de hau- 

teur et o m. 58 cent. de cdté. C'est un bloc en maconnerie revétu de 

plaques de marbre blanc de o m. 03 cent. d’épaisseur; il est décoré, 

sur la face tournée vers la nef centrale, dune croix greeque, de o m. 
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15 cent., sculptée en relief dans le marbre (fig. 1 8). Sur ‘ce socle reposait 

la base de la colonne, 0 m. 13 cent. de hauteur et o m. 45 cent. de dia- 

métre 4 la surface, ce qui donne le diamétre du fit dont je n’ai retrouvé 

aucun exemplaire. Les quelques chapi- 

teaux trouvés et qui peuvent appartenir 

a ces fits sont tous en trés mauvais état ras 

et les sculptures ont été martelées; ils nh 

sont de style corinthien. ales 

Le sanctuaire, comme le précédent, est 

his 
) 
} 
, 

o's) 

forme un rectangle de 4 m. 50 cent. sur 5 
suréleyé et se prolonge dans la nef; il “ ti 

metres. Il était entouré d’un cancel sou- 

tenu par des montants verticaux (fig. 19), 
Fig. 18. 

le tout en marbre blanc. J'ai retrouvé de nombreux débris de ce cancel 

dans la fouille"); les uns sont découpés & jour, d’autres sont sculptés en 

St 

<a 

Ass | 
Fig. 19. 

37 ™20 

relief et sur une seule face : croix dans une couronne ou 

encadrée dune ornementation géométrique, feuillage, ro- 

sace et rinceaux. Pour les communications avec l’église, 

trois portes ont été ménagées; celle de la nef centrale avait 

un seuil en marbre. L’emplacement de lautel est marqué 

par un bloc de magonnerie surexhaussé aux parois de mar- 

bre, de 1 m. 75 cent. de long et o m. 75 cent. de large. Une 

mosaique, large de 0 m. 95 cent., formait comme une sorte 

de tapis en avant de I’autel; elle était divisée en trois ta- 

bleaux dont un seul, a du plan, nous est parvenu (fig. 20) : 

c’est une croix inscrite dans une ornementation géométrique 

composée de marbres et de diverses autres pierres de cou- 

leurs variées d’un trés bel effet. 

Derriére le sanctuaire est une abside semi-circulaire dont 

le niveau du sol se trouve X} 0 m. 25 cent. au-dessous du 

sol de la nef. Une marche était nécessaire pour y parvenir. 

Dans l'abside deux ouvertures, 4 droite et & gauche, conduisent dans les 

° 

™ Tl est possible que quelques-uns de ces morceaux aient servi & la décoration de 
l’autel. 
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sacristies; une troisitme, dans le fond, s’ouvre sur une autre petite salle 

a plan tréflé. Au centre de labside, entre les portes du cheur, séléve 

un bloc de maconnerie, 4 plan semi-circulaire, haut de 1 m. go cent.; 

il est composé de trois gradins en facade, tous les trois sont pereés de 

trous de scellement dans le centre, pour soutenir probablement des pla- 

ques de marbre ou de bois. Deux colonnettes reposant sur un dé cubique 
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Fig. 20. 

sont disposées sur les cdtés de la construction. Au pied et au centre se 

voit un socle carré de o m. 15 cent. de hauteur. Des portes a toutes les 

ouvertures fermaient et isolaient complétement labside. Gomme on le 

voit, cette disposition est sensiblement la méme que celle de la premiere 

église et les constructions centrales ont un rapport certain entre elles. Il 

parait probable que sa proximité de l’autel en faisait une dépendance 

ou un accessoire dont le rdle m’est inconnu, bien que ce nouvel exemple 

soit en parfait état et qu'il ne lui manque que l’ornementation pour étre 

complet. 
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Fig. 21. 
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La salle qui suit a Parridre de Pabside est a plan tréflé. La porte était 

surmontée d’un plein cintre supporté par des demi-colonnes de 1 m. 

292 cent. de hauteur. Les parois des murs sont revétues de plaques de 

marbre yeiné de noir, maintenues par des clous de cuivre 4 tétes rondes 

apparentes; 4 la base une large plate-bande de o m. 30 cent. en marbre 

blane fait le tour de la- chambre. A Vabside du fond s’appuie un petit 

escalier de trois petites marches dont la hauteur est inférieure 4 un cube 

de maconnerie établi en avant en formant une sorte de petit bassin qui 

était envahi par les eaux @infiltration. Jignore Pusage de cette salle que 

lon peut rapprocher de celle de l'autre église mais il est impossible d’y 

reconnaitre une bibliothéque. (Voir la coupe du sanctuaire et de labside, 

fig. 21.) . 

Les deux sacristies, de forme rectangulaire, woffrent rien de parti- 

culier. L'une, celle de droite, a une niche dans le fond de la paroi nord; 

la seconde en a deux sur la paroi sud, avec un petit bassin en ciment a 

gauche de la porte du bas cdté; il est élevé de o m. 26 cent. et pereé 

dans le fond d’un trou de o m. 18 cent. de diamétre pour I’échappement 

des eaux. Enfin une petite bordure de platre ornait le tour des salles. 

Pour terminer, je dois mentionner les quelques fits de colonnes ou 

chapiteaux recueillis au cours des travaux. Tous ces spécimens d’archi- 

tecture semblent avoir été employés dans la décoration du sanctuaire dou 

ils proviennent. 

Chapiteau corinthien 4 un seul rang d’acanthes; hauteur, o m. 51 cent.; 

diamétre d la base, o m. 35 cent. 

Chapiteau corinthien; hauteur, o m. 23 cent.; diamétre a la base, o m. 

15 cent. 

Chapiteau corinthien; hauteur, o m. 39 cent.; diamétre, o m. 31 cent. 

Deux colonnes de marbre blanc; longueur, 2 m. og cent.; diamétre a 

la base, o m. 335 mill.; diamétre au sommet, o m. 29 cent. 

Fragment de colonne torse; diamétre, o m. 23 cent. 

J. Crépar. 



 QUELOUES NOTES SUR L’ARBRE ACH 
PAR 

M. VICTOR LORET. 

M. Hl. Ducros, dans un des derniers fascicules des Annales du Service 

des Antiquités de (Egypte), a consacré, & Videntification de arbre =}, 
un article trés intéressant et trés instructif. La conclusion de ce travail 

est que arbre dch est, non pas T’Acacia, comme je l'avais indiqué en 

dernier lieu dans la seconde édition (1892) de ma Flore pharaonique, mais 

bien V'If ( Taaus baccata L.). 

Que Lach ne soit pas I’Acacia, je m’en suis convaincu moi-méme depuis 

bien des années; qu'il puisse étre Pf, c’est la une question qu'il importe 

d’examiner a nouveau, car j’avoue que les arguments de M. Ducros, malgré 

leur apparence séduisante, sont loin de m’avoir persuadé. 

Il était-prudent, puisque la gousse \ est souvent employée, en hiéro- 

glyphes, comme déterminatif du mot dch, de chercher tout d'abord Viden- 

tification de Parbre égyptien parmi les arbres 4 gousses, dont 1a plupart 

appartiennent a la famille des Légumineuses. Mais ?emploi de la gousse 

\,, comme déterminatif du mot, ne résultait-il pas de la déformation d’un 

signe antérieur, peu a peu oublié et méconnu? M. Ducros pense qu’en 

effet c’est un signe ~-+, représentant une piéce de bois en grume, qui a 

donné naissance, par mésinterprétation, 4 la forme \. Je suis d’autant 

plus disposé & lui donner raison que j’étais arrivé, de mon cdté, exactement 

4 la méme conclusion. En examinant, par ordre chronologique, la forme 

que prend, dans les textes hiéroglyphiques, le déterminatif du mot dch, 

jai dd constater que la gousse ne se présente que dans les textes relati- 

vement récents; qu’elle est remplacée, dans les inscriptions immédiatement 

antérieures, par un signe “\, qui n’est plus une gousse, mais ne parail 

pas étre encore une piece de boisen grume; enfin, que ce signe “\ est la 

déformation d'un signe originel s+ qui, lui, représente, a n’en pas 

Tome XIV (1914), p. 1-12. 

Annales du Service, 1916. 3 
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douter, une piéce de tronc d’arbre portant, 4 droite et 4 gauche, les bases 

des branches qu’on a sciées. 

Or, ce qui est intéressant, et d’ailleurs facilement explicable, c'est que 

ce signe ss, dans les textes les plus anciens, n’est pas particulier au. mot 

dich, mais sert de déterminatif aux noms de tous les arbres étrangers, que 
les Egyptiens ne receyaient et ne connaissaient que sous forme de trones 

bruts. C'est ainsi que l’on rencontre, dans les textes de Ancien Empire , 

les noms 2"), & 72), =~ £**0), Plus tard, les trois mémes noms por- 
tent en commun le nouveau déterminatif ~\ : = \, &— \, & QO. En 
réalité, ce sont 1a plutét des noms de bois que des noms d’arbres. 

La gousse doit donc étre définitivement écartée, comme déterminatif, 

du nom de larbre dch. En résulte-t-il que l'dch ne peut é¢tre PAcacia? 

Nullement. Mais, ce qui est certain, c’est qu’on n’est plus obligé d’y voir 

une Légumineuse. 

La seule maniére darriver 4 identifier Parbre est de mettre & profit les 

textes qui, heureusement, nous offrent sur P’dch des renseignements extré- 

mement nombreux et variés. Jai, depuis vingt ans, réuni plus de deux 

cents exemples du mot. 

M. Ducros est d’avis qu’sil est trés difficile de vouloir baser Pétablis- 

«sement d'une flore sur de simples recherches philologiques ou sur des 

cécrits ©) », Mais n’a-t-il pas songé qu’en essayant, comme il I’a fajt, d’iden- 

tifier arbre dch d’aprés les seules données fournies par le Papyrus d’Or- 

biney, non seulement il se servait d’un écrit, mais encore qu'il s'adressait 

peut-étre, parmi tous les écrits égyptiens, 4 celui ow il ayait le moins de 

chances de rencontrer des détails précis sur une question de botanique? 

Quoi qu'il en soit, c’est en étudiant la légende du ceur de Bataou caché 

dans une fleur d'éch que M. Ducros est arrivé 4 voir dans le mot a4 

le nom de I'If. 

© F, Pern, Medum, pl. XII. \, et méme = 5}, = Hhet } 
© Pierre de Palerme, éd. Schafer, —* sont peut-ttre les transcriptions, 

p. 30. légérement diversifi¢es, d'un seul et 

© Ibid., p. 30 et 31. méme nom d’arbre syrien, que je crois 
“) Obélisque aL ee dKarnak — tre une espace de Genévrier. 

(Urk., IV, 373). Les mots = Sa RN we () Loc. cit., p. 2. 
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L’auteur cherche, parmi les arbres dans lesquels on a jusqu’ici voulu 

reconnaitre l'dch, quel est celui dont la fleur et le fruit présentent le plus 

de rapports avec un ceur. Ces arbres sont I’Acacia, admis tout d’abord par 

KE. de Rougé; le Cédre, proposé plus tard par Chabas; enfin le Cyprés, 

auquel a pensé, le premier, M. Litring ). Mais, dans ses recherches com- 

paratives, M. Ducros remplace, sans qu’on en voie bien la raison, le Cédre 

par le Pin Pignon, et il ajoute I'Ifa la liste, sans motiver cette adjonction. 

- DYailleurs, il n’insiste ni sur le Pin Pignon, ni sur le Cyprés, dont il se 

contente de décrire sommairement les fleurs et les fruits sans s’arréter d 

montrer en quoi ils ressemblent, ou ne ressemblent pas, & un ceur. Ce 

nest qu’entre l’Acacia et PIf qu'il établit une comparaison avec le ceur. 

Il n’a pas de peine 4 prouver que rien, mi dans la fleur, ni dans le fruit 

de PAcacia, ne rappelle en quoi que ce soit la forme du cur humain. 

Par contre, il estime quil y a, dans la fleur et le fruit de I'if, «une res- 

semblance tellement saisissante® » avec le ceeur, qu'il lui semble impos- 

sible que V'dch du Conte des deux fréres puisse étre autre chose que I'If. 

Or, cette ressemblance saisissante, il m’est, malgré la meilleure volonté 

du monde, absolument impossible de la saisir. Il y a, tout d’abord, une 

question de taille : le coeur humain est long d’environ 10 centimétres, 

tandis que le fruit de P'If est treize fois moins volumineux et ne dépasse 

pas 7 ou 8 millimetres de longueur™). D’autre part, la forme du fruit de 

l'If ne rappelle en rien celle du ceur : c'est une sorte de petite coupe 

rétrécie vers le sommet, & bord horizontal, et au fond de laquelle se voit 

une graine ovoide, nue et noirdtre. Rien, certainement, n’éveille moins 

Vidée @un coeur, méme infiniment petit. Seule, la couleur du fruit de I'f, 

qui est d’un beau rouge de corail, peut faire penser 4 un coeur. On ayouera 

que la ressemblance se réduit & bien peu de chose. 

Quant & la fleur, qui est verte et qui, formée d’écailles étroitement 

) Die tiber die medicintschen Kenntnisse lement les détails de V'If, je cite par pru- 

der alten Aigypter berichtenden Papyri, dence ces mesures et celles qui vont suivre 

Leipzig, 1888, p. 151. 

@) Loe. cit., p. 11. 

) Quoique j'aie eu bien souvent l’oc- 
casion d’observer et d’étudier personnel- 

d’aprés Vouvrage qui fait autorité en la 
matidre : R. Pacer, Taxacee (A. Encier, 

Das Pflanzenreich, Heft 18), Leipzig, 

1903, p. 110-112. 
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imbriquées, offre l'aspect d'une sorte de bourgeon allongé, elle présente, 
moins encore que le fruit, l'apparence d’un ceeur. Elle est d’ailleurs d'une 

taille si minuscule (5 4 6 millimétres) et se trouve si bien abritée dans 

laisselle de la feuille, qu'il faut ¢tre botaniste et avoir de bons yeux pour 

la distinguer. On ne s’imagine réellement pas Bataou déposant son cceur 
cau sommet» de cette fleur presque invisible. 

En fait, si M. Ducros avait comparé avec le coeur soit le fruit du Cédre, 

soit celui du Pin Pignon, il y aurait trouvé bien plus d’éléments de ressem- 

blance que dans le fruit de I'If. Le cdne du Cédre et, surtout, celui du 

Pin Pignon ont a peu prés la forme conique du ceur humain; ils en ont 

presque les dimensions (le fruit du Cédre mesure 6-10 centimetres, et 

celui du Pin Pignon 10-15 centimetres de long!)); enfin, si le céne du 

Cédre est vert roussdtre, celui du Pin Pignon est d'une teinte rouge bru- 

ndtre qui, bien mieux que le rouge corail du fruit de I'If, se rapporte a 

la couleur réelle du coeur. 

Done, si le fruit de Pach, — ce qui est possible, mais nullement certain, 

— doit présenter Paspect dun coeur humain, il me semble évident que 

l'dch ne peut en rien étre I’If. Mais il ya mieux. On peut tirer du Papyrus 

d’Orbiney, relativement 4 l’dch, un autre renseignement important, auquel 

M. Ducros n’a pas songé. La Vallée de V'dch était située au bord de la mer, 

et l'arbre qui retint la chevelure de la femme de Bataou et la livra aux 

flots devait croitre sur le rivage méme. Or, si l'If, dont laire d'indigénat 

s’étend jusqu’d l’extréme nord de Europe, peut se rencontrer parfois en 

plaine dans les pays froids ou tempérés, il s’éléve de plus en plus sur les 

montagnes au fur et & mesure qu'il se rapproche des régions méridionales. 

Jamais I’'If, qui aime lombre et la fratcheur, n’a pu croitre sur les rivages 

ensoleillés de la Méditerranée et jamais, en fait, on ne ly a rencontré. 

En Corse, en Espagne, en Algérie, en Asie Mineure, il ne descend pas a 

moins de 1300 métres au-dessus du niveau de la mer®), Et cest ici quil 

() E. A, Garntbre, Traité général des centrale, l’'auteur signale : «Gebirge des 

Coniferes, Paris, 1855, p. 285 et Los. «Mittelmeergebiets in Siid-Europa, Al- 

) SurTaire d’extension du Taxus bac- egerien, Kleinasien, Amanus in Nord- 

cala, cf. R. Puasr, op. eit., p. 111-119; «Syrien, Nord-Persien. Frither auf den 

en plus de l'Europe septentrionale et — «Azoren einheimisch». 
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y a lieu de faire intervenir, d propos de l’ach, une trés intéressante question 

de géographie botanique. ; 

_ Larbre dch ne eroissait certainement pas en Egypte. Les Kgyptiens 

étaient forcés de le faire venir de Syrie. Nous savons, par de nombreux 

textes, que c’était surtout par les ports phéniciens que se faisait lexpor- 

tation du bois d’dch et, plusieurs fois, le Liban est expressément men- 

tionné comme étant plus particuliérement riche en foréts ddch"). Lach 

est un bois syrien, surtout un bois du Liban. Or, Vif ne s'est jamais ren- 

contré ni au Liban, ni méme en Syrie proprement dite. La Bible ne 

contient aucun nom d’arbre que les Septante ou que les hébraisants bo- 

tanistes aient eu lidée de traduire par «If». D’autre part, Pf n’est signalé, 

dans la riche Flore syrienne de Post"), que comme un arbre croissant trés 

loin au nord du pays, vers les confins de l’Asie Mineure, dans les zones 

alpines et subalpines du mont Amanus. Il est donc de toute évidence que 

Vif et Pach, ne croissant pas dans les mémes régions, ne peuvent étre un 

seul et méme arbre. 

Enfin, il nous reste a examiner plusieurs questions dont nous trouvons, 

_ comme pour l'indigénat de Pach, les données dans ces textes égyptiens que 

M. Ducros estime peu favorables a I’établissement d'une détermination 

hotanique. Grace a certains textes, en effet, et aux représentations qui 

les accompagnent, nous savons quelle était la couleur du bois de léch, 

quel produit résineux fournissait ce bois, et quelles dimensions il pouvait 

atteindre. 

Le bois de I'Ifest trés dur, compact, tenace, élastique, susceptible @un 

beau poli, et d’une teinte brune tirant sur le roux ou le rougedtre®). Or, 

‘ach, au contraire, est ce que nous appelons vulgairement du bois blanc. 

Cf. K. Serne, Zur aliesten Geschichte 

des igryptischen Seeverkehrs mit Byblos und 

dem Libanongebiet (Z. 1908, p. 7-14). 

® G. Posr, Flora of Syria, Palestine 

and Sinai, Beirut, s. d. [1883-1884], 

p- 749-750. 

® Bois d'un fauve rougedtre (N. Gur 

sour, Histoire naturelle des drogues sim- 

ples, 7° éd., 1876, t. II, p. 238); bois 

veiné de brun sur fond rouge-marron (G. 

Boyer, dans la Grande Encyclopédie, t. XX, 

p- 543); bois d'un brun-roux ou jaunatre 

(E. A. Carrrére, loc. cit., p. 521); bois 
brun-rougeatre (R. Srézain, Adlas de poche 
des plantes des champs, des prairies et 

des bois, t. Il, p. 148); bois d'un brun 

roux (Ducnarrre, Manuel général des 

plantes, t. IV, p. 380). 
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Il est peint, sur les représentations coloriées, de teinte jaune clair. Des 

poutres d’dch, de la XVII[* dynastie, sont peintes en jaune"); un cheyet 

en bois d’dch, du Moyen Empire, est colorié en jaune); un encensoir 

.«s, de méme bois et de méme époque, est également figuré en jaune®); 

enfin, sur le sarcophage du , ean | au Musée du Louvre (Berchéh, 

XII° dynastie), trois chevets sont représentés : lun est blane et porte la 

mention 6 (l calbdtre», un autre est rouge-brun et porte le nom =} 

d'un arbre syrien, le troisieme est jaune clair et porte le nom wait de 

Varbre ach“), 

Le bois d’dch est done incontestablement de teinte jaune clair, tandis que 

le bois d’If est de couleur foncée, tirant sur le brun rougeatre. Il n’y a 

par conséquent aucun rapport entre les deux bois, et l'ach ne peut étre Vif. 

Si, maintenant, nous passons a l'étude des produits résineux que l'on 

tirait de l’dch, nous constaterons encore, entre If et larbre égyptien, des 

différences considérables. 

Le bois d’If ne fournit aucun produit résineux. Etudiant sous ce rapport 

les différents genres de la famille des Taxacées, R. Pilger écrit : «das 

Mark wird bei Cephalotaxus von einem Harzgang durchzogen,. . . . dieser 

Harzgang findet sich bei keiner anderen Gattung», et plus loin : emit 

Ausnahme von Taxus haben alle Gattungen in der Rinde Harzgange® ». 

Dans son beau livre Die Harze und die Harzbehdlter), A. Tschirch, dont 

les travaux sur les résines ont acquis une juste célébrité, ne fait aucune 

mention de I’'If, quoiqu’il passe en revue le groupe presque entier des 

Coniféres. Ni Guibourt, dans sa classique Histowe naturelle des drogues 

sumples, ni Flickiger, dans sa non moins classique Pharmakognosie des Pflan- 

zenreiches, ne font mention de résine d'If. 

Ilest donc certain que l'If ne produit pas de résine. Or, l'dch, par contre, 

était aussi renommé, chez les anciens Egyptiens, pour sa résine que pour 

son bois. 

() K. Sere, Urkunden, IV, 1100. mes copies prises au Musée du Louvre il 

- © P. Lacau, Sarcophages antérieurs au y a quelques années. 

Nouvel Empire, t. 1, p. 58. () R. Prreer, loc. cit., p. 9. 

“) Jbid., p. 5g. () Leipzig, 1906, 2 vol. grand in-8°, 

\) Je cite ce document inédit d'aprés 1268 pages. 

afte 
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La résine de l’dch est mentionnée, dés les plus anciennes dynasties, au 

nombre des matiéres odorantes que l'on déposait dans les tombeaux, sous 

le nom de Sng aneteas hat-it ni-it dch. Ce produit nest, & ma con- 

naissance, apne qu'une seule fois en peinture : il fait partie, au tom- 

beau de Rekh-ma-rd, des présents ou tributs apportés en Egypte par les 

gens de Syrie. Il figure sous aspect de masses de grandeur et de forme 

variables, de teinte rouge, entassées dans une corbeille de paille multico- 

lore a cété de laquelle se lit la légende od are, Il est évident qui 

ne sagit pas ici de fruits. Dune part, en effet, les masses rouges sont 

absolument amorphes; d’autre part, le mot ml Y. qui sert a les désigner, 

sapplique 4 des substances qu’on employait pour oindre, pour enduire, 
>| “el (2), 
<= 

D’ailleurs, certains textes du Nouvel Empire nous donnent, sur les 

produits que fournissait I’dch, des renseignements qui ne laissent aucun 

doute sur la nature résineuse de cet arbre syrien. Un texte hiératique de 

Leyde, publié et étudié par M. Gardiner®), nous offre le passage suivant : 

(MS SV LY ofS HME wtih 

meat Nd. 408 ay re eitl cael atle conus. Lad eK, 4, 

or «maintenant qu’on ne fait plus de voyages par mer vers Byblos, par 

«quoi remplacerons-nous, pour nos momies, les arbres dch dont limpor- 

etation permettait de fabriquer les cercueils des prétres et dont la poix 

«servait 4 embaumer les hauts personnages? ». Commentant ce passage, 

M. Gardiner cite, 4 propos de la poix d’dch, la phrase suivante, tirée du 

Papyrus Salt 825: «le ng du dieu Geb tomba a terre et se mit a croftre, 

= 84S SE QE, il en naquit Varbre dch, de Peau (téré- 
henthine) duquel provient le goudron ». 

“ Peinture reproduite pour la pre- 816c¢ =P. 95, M. 118, N. 58); > 
mitre fois, avec toutes les couleurs, dans co an 
G. A. Hoskins, Travels in Ethiopia, Lon- eee > xf a on : 

don, in-4°, 1835, planche non numéro- — (Todt, CXLV, 3-4). 
tée, entre les pages 334-335, registre °) The admonitions of an egyptian sage, 

supérieur. from a hieratic papyrus in Leiden, Leip- 
(@) Cf. and | 4 = h 7] (Pyr. zig, 1909, p. 32-33. 
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Je ne sais si (apa A que je traduis par « poix », et l=; que je traduis 

par «goudron», sont deux mots différents ou deux formes d'un seul et 

méme mot. [1 me semble que (i if, dont Porthographe la plus ancienne 

est (I — J, sefet, est le méme mot que Phébreu py (ze/et) et Parabe os} 

(zit), qui tous deux désignent la poix, tandis que le mot ie me parait 

étre Pantécédent du copte cuse : crat, que la Scala magna traduit par 

lye «goudron »""), D’ailleurs, poix ou goudron, — poix noire et gou- 

dron de bois, -— la différence est d’importance minime, les deux produits 

provenant des mémes arbres et se préparant presque de la méme fagon. 

Si Pach fournit de la poix et du goudron, il en résulte qu'il sécréte une 

térébenthine et que le Pd if ™™=—\, que le tombeau de Rekh-ma-rd 

nous présente sous la forme de masses rouges, ne peut étre que de la ré- 

sine. L’If ne fournissant aucun de ces produits, Pdch et PIf sont certaine- 

ment deux arbres différents. 

Enfin, ce qui caractérise encore mieux la différence qui existe entre I'If 

et l'ach, c’est lexamen de la taille que peuvent, respectivement, atteindre 

ces deux arbres. 

Le bois @déch, que Pon employait en Egypte a de nombreux usages, 

surtout & la construction des grandes portes des temples et du bateau 

sacré dAmon a Thebes, était importé en pieces qui, selon leurs dimen- 

sions, la nature de leur présentation, leur destination, portaient différents 

noms que les textes nous ont conservés. Tantdt il s'agit de poutres ou de 

madriers, Mf) h See rh rap i .. qui mesurent, en longueur, sept, 

huit, neuf, treize, quatorze, dix-sept, dix-neuf coudées (soit de 3 m. 

675 mill. & g m. 975 mill.)®, Tantdt il s’agit de mats pour bateaux, 

_ , 4 _|_, qui peuvent mesurer vingt-deux coudées (11 m. 55 cent.)®), 

et parfois quarante et quarante-deux coudées ( 22 m.o5 cent.) . Quelque- 

fois il est fait mention de troncs bruts, is mesurant quarante 

et méme cinquante coudées (26 m. 25 cent.)'), Enfin, des mats, ase 

() A. Kircner, Lingua egyptiaca resti- col. 3-5. 

tuta, Rome, sumptibus Hermanni Scheus, (*) [bid., pl. 1X A, col. 2, 1. A. 

1643, p. 256. Papyrus de Turin, pl. Ill, 1. 10 — 

() W. Sprecetzere, Rechnungen aus der pl. IV, 1. 1. 

Zeit Set’s I, Leipzig, 1896, pl. 1X B, *) [bid., pl. GLI, 1. 19. 
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=, destinés 4 orner la facade des pylénes, peuvent mesurer jusqu’a soi- 

xante coudées (31 m. 50 cent.) de hauteur“), 

Lédification de ces mits qui, d’aprés les nombreuses inscriptions qui 

les mentionnent, étaient tous en dch «véritable» de Syrie, était pour les 

pharaons une affaire de trés grande importance. 

On connait des bas-reliefs représentant le pyléne du temple de Louqsor 

et celui du temple de Khonsou 4 Karnak, ornés de leurs immenses mits 

@ach au sommet desquels s’agitent des banderoles ®. D’aprés les détails 

des sculptures, ces mats étaient de simples trones d'arbres ébranchés, 

dune seule piéce, parfaitement rectilignes, s'amincissant peu a peu vers 

le haut et se terminant en une pointe que les textes, spirituellement hy- 

perboliques, qualifient parfois de A—>—Ax «plus aigué qu'une 

aréte d’épi de blé»). Ces bas-reliefs nous enseignent en outre que les 

mats dépassaient les pylénes d’une hauteur égale au quart ou au tiers du 

pylone lui-méme, de sorte que le temple de Khonsou, dont les pylénes 

mesurent dix-huit métres de haut “, devait tre précédé de mats de vingt- 

deux a vingt-quatre metres et que les mats du temple de Louqsor, dont 

les pylénes ont vingt-trois métres de haut“), devaient mesurer de vingt- 

neuf a trente et un métres. 

Mais il existe des pylénes bien plus élevés. Le deuxiéme pyléne de 

Karnak est de vingt-neuf métres; le premier pyléne, resté inachevé, est 

de quarante-trois métres, Ces dimensions supposent des mats d’au moins 

trente-huit et cinquante-deux métres! 

On comprend que, pour aller découvrir dans les foréts du Liban et 

pour transporter sans encombre en Egypte des trones d’dch de dimensions 

aussi colossales, il fallait organiser de véritables expéditions, dont les 

{ K. Sere, Eine dgyptische Expedi- 

tion nach dem Libanon im 15. Jahrhundert 

v. Chr, (Sitzungsber. d. kon. preuss. Aka- 

demie d. Wissensch.), Berlin, 1906, p. 4 

et 7. 

© Voir, pour le pyléne du temple de 

Louqsor, G. Daressy, dans Mémoires pu- 

bliés par les membres de la Mission archéo- 

logique francaise du Caire, t. VIL, fase. 3, 

pl. II et XV, et, pour celui du temple de 

Khonsou 4 Karnak, H. Bruescu, Thesau- 

rus, VI, 12602. 

 K. Serne, loc. cit., p. 5. 

“) G, Bénepire, Egypte (Guide Joan- 

ne), 1900, p. 472. 

) Description de lV Egypte, 2° édit., 

t. II, p. 377. 
) Tbid., t. Il, p. 412 et 433. 
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chefs (ce qui est le cas pour Pexpédition au Liban étudiée par M. Sethe ) 

tenaient a rappeler dans leurs inscriptions funéraires les détails les plus 

circonstanciés. 

Si, maintenant, nous revenons a I'If, nous constatons avec commisé- 

ration que cet arbre, au mont Amanus, le seul endroit ol on le rencontre 

en Syrie, mesure humblement de trois 4 six métres de haut). . .. 

Certes, au nord de l'Europe, dans des régions plus propices, I’If peut, 

par exception, atteindre jusqu’a dix-huit et vingt métres de hauteur, — 

ce qui est encore bien au-dessous de I'dch pharaonique , — mais, & mesure 

quil se rapproche de la Méditerranée, I'If s’amoindrit et se rabougrit, il 

escalade les montagnes pour échapper a la chaleur et méme recherche 

l'ombre des arbres plus élevés et devient, en Asie Mineure et en Algérie, 

un simple arbrisseau de sous-bois. 

Je crois avoir réussi a démontrer que I’dch ne peut étre If : les deux 

arbres n’habitent pas les mémes régions; I’If n’a ni le bois jaune clair, ni 

les dimensions considérables de l'arbre pharaonique; enfin, il ne fournit 

aucun des produits résineux que les Egyptiens tiraient de Tach. 

Qu’était done au juste cet arbre dch, sur lequel on a tant écrit depuis 

un demi-siécle? Il se trouve que, par un hasard extraordinaire, M. Ducros 

lui-méme a eu entre les mains un élément de détermination qui, de beau- 

coup, serait le plus démonstratif et le plus convaincant si lon pouvait 

en tirer tout le parti possible. M. Ducros, en effet, a eu loccasion d’étu- 

dier les restes carbonisés d’un des mats qui décoraient le VII° pyléne de 

Karnak), Or, nous savons que tous les mats des pylénes étaient formés 

de troncs ddch et, coincidence curieuse, nous avons 4 remarquer que 

le VII° pyléne date de Thoutmés III et que, précisément, Pexpédition 

au Liban qu’a étudiée M. Sethe date du méme rdgne; de sorte que le 

bois carbonisé qu’a examiné M. Ducros provient peut-tre de ces trones 

d'ach de soixante coudées dont fait mention le texte égyptien signalé plus 

haut. Malheureusement, les recherches de M. Ducros n’ont abouti A aucun 

résultat pratique. 

™ G. Posr, Flora of Syria, Palestine  charbon trouvés au VII° pyléne, dans An- 

and Sinai, p. 7/49. nales du Service des Antiquités de I Egypte, 

°) H. Ducros, Note sur du bots et du t. IV, 1903, p. 187-189. 
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M. Ducros nous annonce qu'il se livre depuis plusieurs années a l'étude 

histologique d’un certain nombre de bois provenant d’anciens monuments 

égyptiens et nous promet de publier sous peu les résultats de ses recher- 

ches. Rien ne sera plus intéressant et, pour ma part, j’attends l’apparition 

de ce travail avec la plus grande curiosité et la plus vive impatience. 

On peut prédire a coup stir que, parmi les bois qu’étudie ou qu étu- 

diera M. Ducros, se rencontreront plusieurs des Coniféres qui croissent 

en Syrie et dont je donne ici la liste complete, d’aprés la Flora of Syria 

de M. Post : 

Cupressus sempervirens L.. Taxus baccata L. 

Juniperus drupacea Lani... Pinus Pinea L. 

J. macrocarpa S. et S. P. halepensis Miu. 

J. Oxycedrus L. P. bruta Ten. 

J. excelsa M. B. Cedrus Libani Barr. 

J. fetidissima Wii. Abies cilicica Ant. et Ky. 

J. phoencea L. 

L’dch est, bien certainement, un de ces treize arbres. En effet, il nous 

faut abandonner pour toujours lidée de voir dans l'éch une espece du 

genre Acacia. Il n’existe en Syrie, a l'état spontané, que cinq espéces 

@’ Acacia), qui toutes se rencontrent, beaucoup plus fréquemment, par 

toute lEgypte ©). On ne voit pas pourquoi les Egyptiens auraient pris la 

peine Waller chercher au loin des arbres qu’ils trouvaient a foison dans 

leur propre pays. D’ailleurs, aucun des Acacia syriens ne se trouve au 

Liban. Ce sont tous de petits arbres, dont le plus élevé n’atteint que la 

hauteur de huit métres, et qui sont tellement noueux et tortueux qu'il 

serait impossible d’y trouver les éléments d’un mat, méme de deux ou 

trois métres; enfin, s'il produit de la gomme, !’Acacta ne produit pas de 

résine. I] n’y a done, on le voit, aucun trait commun entre l'dch et l’ Acacia. 

Par contre, l’dch parait ne pouvoir étre qu'un Conifere. En effet, a part 

les Coniféres, on ne rencontre en Syrie, comme arbres résineux, que le 

Térébinthe, le Lentisque et le Styrax. Mais, comme le Térébinthe, le 

“) G, Post, Flora of Syria, p. 298-299. Illustration de la Flore d’ Egypte, Caire, 

() P, Ascnenson et G. ScawernrurtH, 1887, p. 72. 
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Lentisque et le Styrax sont, de méme que les représentants syriens du 

genre Acacia, de petits arbres au tronc plus ou moins contourné et dont 

la hauteur ne dépasse pas huit métres, c'est indiscutablement parmi les 

Coniféres qu'il nous faut chercher Vach. 

Le Cédre et le Cyprés, auxquels on a pensé pour larbre dch, sont 

bien des Coniféres, mais aucun d’eux ne répond complétement a ce ee 

nous devons attendre de l’'arbre pharaonique. 7 

C'est le Cédre, surtout, que, reprenant l'idée de Chabas, la majorit 

des égyptologues, au moins en Mioamagne, considére actuellement comme 

étant Pach des Egyptiens. Depuis qu’on a, grace a de nombreux documents, 

découvert que l’éch se rencontrait principalement au Liban, on a, presque 

sans discussion, admis que l’éch ne pouvait étre que le Cedre, comme 

si le Cédre et le Liban étaient choses inséparables. Une preuve frappante 

de cette tendance a simplifier la question en la réduisant a l’équation 

Arbre +- Liban = Cédre se trouve dans cette note de M. Sethe : «Dass =o} 
die Zeder bedeutet, wird trotz der Ausfiihrungen von Breasted (in s. New 

Chapter) noch immer yon Manchen mit Unrecht bezweifelt. Die Bezeich- 

nung ae ter », — dch du Liban, — «widerlegt diese Zweifel wohl 

endgiiltig » ‘, Le raisonnement serait juste, au moins en principe, si le 

Cédre était le seul arbre important que l'on rencontre au Liban; mais il 

se trouve que, sur les treize Coniféres syriens dont j'ai donné plus haut 

la liste, huit croissent au Liban et méme en bien plus grande abondance 

que le Cédre. Deux dentre eux atteignent, et parfois dépassent, la taille 

du Cédre, particuligrement VAbies ciherca. 

D’ailleurs, de tous les Coniféres de Syrie, 4 part certains Genévriers, 

c'est justement le Cédre qui a le moins de chances de pouvoir étre Pach 

égyptien. Tout d’abord, l’dch est un bois de teinte jaune clair, tandis que 

le bois du Cédre est d’une couleur roussdtre plus ou moins foncée™), Il 

() K. Serne, Hine dgyptsche Bapedi- échantillons de bois de Cédre, de teinte 

tion nach dem Libanon, p. 1, n. 1. 

©) Les foréis de Cedre de l'Algérie 

(Gouvern. général de PAlgérie, 5° bu- 
reau, Alger-Mustapha, gr. in-4°, 1894), 

p- 8-9 : planche coloriée figurant des 

roux-brunatre; bois brundtre (R. Srézam, 

loc. cit., t. Il, p. 151); bois blane rous- 

sitre (E. Lerivar, dans la Grande Eney- 

clopédie, t. IX, p. 1021; N. Gureourr, 

loc. cit., t. Il, p. 249). 

al 
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est certain que les Egyptiens, ayant a représenter en peinture du bois de 
Cédre, l'auraient colorié en rouge comme ils Pont fait pour le ioe d, et 

non en jaune clair comme ils I’ont fait pour ach. D’autre part, le Cedre, 

“4 malgré la splendeur majestueuse de son port, offre plutdt aspect d'un 

arbre trapu, lourd, massif, contourné, s'étendant surtout en largeur, que 

celui d’un arbre droit, élevé et élancé, tel que nous devons nous repré- 

senter l'dch, et tel qu’en effet les Egyptiens l’ont représenté), De plus, 

le trone du Cédre ne s‘éléve pas, rectiligne et d’une seule venue, jusqu’aux 

parties supérieures de larbre. A quelques métres de terre, la plupart du 

temps, il se subdivise en trois ou quatre branches principales, ascendantes 

et divergentes, d’ou partent toutes les branches secondaires horizontales. 

De sorte que, pas plus que dans I’Acacia, il ne serait possible, en ébran- 

chant un Cédre, d’obtenir un mat régulier, svelte, et de hauteur & dépasser 

les pylénes des temples. 

Le Cyprés, lui, présenterait bien l’'aspect que devait avoir V’dch. Le 

tronc, non divisé en branches principales, s‘éléve parfaitement rectiligne, 

élancé, et arbre, dépourvu de ses branches, fournirait un admirable 

mat de pyléne. Mais le bois du Cyprés, pas plus que celui du Cédre, n’a 

la couleur du bois d’dch; il est de teinte fauve rougedtre®) et non de 

couleur jaune clair. Enfin, les produits résineux du Cyprés semblent 

navoir jamais attiré bien vivement l’attention : Théophraste n’en parle pas, 

Dioscoride en parle a peine, et ils ne jouent aucun rdéle dans la matiére 

médicale classique ni dans la thérapeutique moderne. Lidch, au contraire, 

était surtout renommé pour sa résine, que les Kgyptiens ont vraisembla- 

blement connue avant le bois d’dch lui-méme ®), 

Done, V'dch, qui est certainement un Conifere syrien, n’étant ni I'If, ni 

le Cédre, ni le Cyprés, il ne nous reste plus, sur les treize Coniféres qu’on 

™ Scene de l'abatage d’arbres deh au — Zetischr., 1914, p. 106 et pl. VI. 
Liban, Karnak (Séthosis I"), reproduite ® Bois rougedtre (E. A. Carnitine, 
en dernier lieu par E. Naville dans Pro- loc. cit., p. 117; Ducnartre, loc. cit., 

ceedings of the Soc. of Bibl. archeol., t. IV, p. 325; N. Gumourz, loc. cit., t. I, 

t. XXXIV, 1919, pl. XXI; mémes ar- __p. 239). 
bres autour de la place forte de Satouna ©) Cf. Royal tombs, 1, 11/1, 13/3; 

en Syrie, Louqsor (Ramsés II), dans M. Murray, Masi., I, 1. 
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rencontre en Syrie, que dix espéces a passer en revue. Ces dix espéces 

appartiennent d trois genres seulement, Juniperus, Pinus et Abies, soit 

Genévrier, Pin et Sapin. . 

Pour découvrir l’dch parmi ces dix arbres, nous pouvons procéder par 

élimination, en examinant la question de divers points de vue. 

Si nous voulons ne tenir compte que de la couleur du bois, il nous 

faut écarter le genre Juniperus et ne conserver que les genres Pinus et 

Abies, dont le bois blanc jaundtre, connu de tous, répond exactement & 

la couleur du bois d’éch, tandis que les trones des diverses espéces de 

Genévrier (c'est en genévrier que sont fabriqués nos crayons) woffrent 

que des bois roux ou rougeatres (1), 

Si nous recherchons les arbres dont la taille est comparable a celle de 

dch, qui fournissait des mats mesurant jusqu’a 31 m. 50 cent. de hau- 

teur, nous ne pouvons retenir que le Juniperus eacelsa (5-20 metres), le 

Pinus Pinea (10-20 métres) et surtout PAbies cilicica (10-25 metres) ®), les 

autres especes ne dépassant pas dix métres. 

Si nous relevons les espéces que l’on peut rencontrer au Liban, nous 

ne trouvons, apres avoir écarté les arbres a bois roux ou rougeatre et 

ceux dont la hauteur ne dépasse pas dix métres, que le seul Abies cilteica. 

Enfin, si nous prenons en considération les produits résineux, nous 

devons attacher la plus grande importance aux genres Pinus et Ahies, 

qui fournissent des térébenthines, des résines, des poix, des goudrons 

aussi célébres et répandus dans l’antiquité classique que de nos jours. 

Dans le genre Juniperus, on ne peut guére signaler que le J. Oaxyce- 

drus, qui produit Phuile de Gade mais qui, 4 cause de son bois rouge et 

de sa taille exigué (5-6 métres)®), ne peut en aucune facon répondre 

a Pach. 

“) Les bois des diverses espéces de 

Genévrier d’Asie «ont les coeurs du de- 

dens rouges, entournez d'une couverture 

blanche, comme le Carroubier et I'If» 

(P. Beton, Les observations de plusieurs 
singularitez et choses mémorables trouvées 

en Grece, Asie, Judée, Egypte, Arabie 

et autres pays estranges, Paris, 1554, 

fol. 168); bois presque semblable a celui 

du Cyprés (N. Gurpourt, loc. cit., t. Il, 

p- 240); bois rougedtre ou jaunatre (E. 

A. Carrtine, loc. cit., p. 60); J. Oxyce- 
drus : bois rougedtre (O. Penzic, Flore 

coloriée du littoral méditerranéen, p. 100). 

) G, Posr, Flora of Syria, p.749-751. 

® Ibid., p. 749. 
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En fondant ensemble ces diverses séries d’éliminations, nous constatons 

que : 

1° tous les Juniperus doivent ¢tre exclus, deux sur six parce qu’on ne 

les rencontre pas au Liban, cing sur six par suite de lexiguité de leur 

taille, et tous & cause de leur bois roux ou rougedtre; 

2° sur les deux genres qui restent (Pinus et Alves), le genre Pinus doit 

étre défalqué : le P. halepensis et le. P. bruna, qu’on rencontre au Liban, 

parce quils ne dépassent pas dix metres; le P. Pinea, dont les dimensions 

pourraient se comparer a celles de l'dch, parce qu'il ne se trouve pas au 

Liban. 

Comme conclusion, il ne nous reste donc qu'un seul arbre, I’Abies 

cilicica, qui ait résisté & toutes les tentatives d’élimination, et il me parait 

mathématiquement certain que c’est le seul qui puisse répondre a V’déch 

pharaonique. 

L’Alies cilicica, Sapin de Cilicie, est, avec le Cédre, un des plus beaux 

Coniféres du domaine méditerranéen. Découvert le 26 juin 1853 par le 

botaniste autrichien Theodor Kotschy, sur le versant méridional du Taurus 

de Cilicie, dans la vallée de Gousgouta, 4 trois heures de marche au nord 

de Gullek (lat. N. 37° 15"), longit. E. 32° 30), le Sapin de Cilicie attire 

Vattention du voyageur par son aspect gris argenté, son port élancé, son 

trone de teinte cendrée garni de branches dés la base, et ses rameaux 

couverts de fines et longues feuilles étroitement rapprochées. Les bran- 

ches, verticillées, sont peu distantes les unes des autres; les plus basses 

sont horizontales, les plus élevées sont presque verticales; les rameaux 

forment deux rangs opposés. Les feuilles, vertes et luisantes au-dessus, 

présentent au-dessous une vive teinte blanc d’argent. Les cénes, cylindri- 

ques, larges de 5-6 centimétres, longs de plus de 30 centimetres, dressés 

verticalement au-dessus des rameaux, sont de couleur pourpre ver- 

datre. Les branches qui les supportent sont si régulitrement étagées au- 

tour du tronc, que l’arbre ressemble 4 un gigantesque candélabre dont les 

cones, enduits en partie de résine blanche, figurent les bougies. L’arbre, 

® La carte de Kotschy (voir Ja note suivante) porte par erreur 36° 15. 
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qui mesure 15 métres environ au Taurus, atteint 25 métres au Liban 

et sur l’Amanus, et peut méme s’élever jusqu’a une hauteur de 30-50 

métres '), 

Cette description concorde absolument avee ce que nous savons de V’dch. 

Le bois du Sapin est blanc jaunatre; le trone de l’Abies cilicica, droit, 

svelte, mesurant jusqu’a 50 métres, peut fournir des mats pour les plus 

hauts pylénes connus; enfin, il croft au Liban et, comme tous les Sapins, 

fournit les produits résineux les plus variés : térébenthine, essence, ré- 

sine, colophane, poix, goudron, ete. 

Je tiens done pour certain que P’dch des anciens Egyptiens était le Sapin 

de Cilicie. Mais si, 4 ’exemple de M. Ducros, nous comparons les earae- 

teres de cet arbre avec les indications que nous donne sur l’dch le Papyrus 

d’Orbiney, nous nous heurtons tout de suite & de sérieuses difficultés. Le 

céne du Sapin de Cilicie, cylindre pourpre verdatre large de 5-6 centi- — 

métres et long de o m. 30 cent., ne ressemble pas plus 4 un coeur que 

le fruit de ’If; ’arbre lui-méme ne se rencontre que sur les hautes mon- 

tagnes (1300-2000 métres)®) et jamais sur les plages maritimes. 

Un moyen facile et fort admissible d’esquiver la difficulté serait de 

déclarer que, le Conte des deux fréres étant un récit dimagination, il n’y 

a pas lieu de prendre au sérieux les assertions d’ordre botanique quon y 

peut relever. Je crois pourtant que le procédé serait dangereux et qu'il vaut 

mieux chercher si l’on ne pourrait pas trouver une explication simple et 

vraisemblable a des divergences qui semblent inconciliables & premiére vue. 

Le nom 2 4, qui me parait s’appliquer certainement au Sapin, ne 

pourrait-il pas en méme temps désigner un ou plusieurs autres arbres 

analogues? Il y a lieu, en effet, de faire remarquer que souvent, dans les 

textes, et surtout lorsqu’il s‘agit de piéces de bois de trés fortes dimen- 

sions, les Egyptiens ajoutent I’épithéte = j evra, véritable, authentique », 

" Cette description de l'arbre est ti- of Syria, Palestine and Sinai, p. 751; 
rée des ouvrages suivants : Tu. Korscuy, —L. Fonox, Svreifztige durch die biblischen 

Reise in den cilicischen Taurus tiber Tar- Flora, Freiburg im Breisgau, 1900, 

sus, Gotha, in-8°, 1858, p. 57, 78; E. pp. 79-80. 
A, Carriere, Traité général des Coniferes , ©) Ta. Korscuy, op. cit., p. 405; G. 

Paris, 1855, p. 229-232; G. Posr, Flora Pos, op. cit., p. 754. 
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au mot dch. On distinguait done Vdch véritable de Pach tout court, tout 

comme nous distinguons l’Acacia du Faux-Acacia ( Robima), le vrai Syco- 
== 

_ more d'Egypte ( Ficus Sycomorus L.) du Faux-Sycomore de nos régions 

(Acer Pseudoplatanus L.). Depuis longtemps javais pensé, a cause de Pépi- 

__théte mad «vrai», que le mot dch devait se rapporter a plusieurs espéces, 

et M. Ducros, pour les mémes raisons que moi, a eu la méme idée “), 

Mais il n’en a tiré aucun parti et n’a pas recherché ce que pouvait étre 

Lach ordinaire par opposition a l’dch vrai qui, pour lui, est I'If. 

Pour ma part, je crois que Videntification de l’dch ordinaire est non 

seulement possible, mais méme extrémement aisée. Il nous faut trouver 

ia un arbre qui, tout en présentant les particularités que nous avons recon- 

nues d V'dch (bois blanc, produits résineux, taille élevée), offre en méme 

temps celles que le Papyrus d’Orbiney attribue 4 arbre auquel Bataou 

confia son ceur (fruit cordiforme, habitat au bord de la mer). Or, un 

genre, et un genre seul, se trouve dans ces conditions; c’est le genre 

Pinus et, plus particulierement, l'espéce Pinus Pinea. Les Pins ont le méme 

bois blanc, fournissent les mémes produits résineux et peuvent atteindre, 

du moins chez certains d’entre eux, les mémes dimensions que les Sapins. 

En Syrie, d’aprés M. Post, le Pinus Pinea mesure 10-20 métres, tandis 

que Abies cilicica mesure 10-25 métres. La diflérence, on le voit, est de 

peu dimportance; de plus, le P. Pinea ne se rencontre qu’au bord de la 

_ mer, — ce qui l’a fait confondre par certains avec le Pinus maritma ), — 

et ses cénes ont exactement la forme, la couleur et la taille du coeur 

humain *), 

Nous nous trouvons donc en présence d’un arbre qui offre tous les 

caractéres de l’dch vrai en méme temps que ceux de l’dch du conte égyp- 
tien, et il importe, par conséquent, de l’examiner en détail. 

Le P. Pinea, en francais Pin Pignon ou Pin-parasol, pousse en Syrie 

sur le littoral, dans les sables et les endroits rocheux. C'est un arbre de 

 H. Ducros, op. cit., p. 19. conversations particuliéres, indiqué ce 

® Par exemple dans H. B. Tristram, rapprochement a M. Ph. Virey, quia bien 

The natural history of the Bible, London, _-voulu en faire mention dans sa Religion 

1889, p. 353-354. de l’ancienne Egypte, Paris, in-12, 1910, 

® J'avais depuis longtemps, dans des _p. 19/4. 

Annales du Service, 1916. A 
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haute taille, a trone dressé, parfois penché, ramifié seulement en haut, et 

dont les branches touffues, étalées, redressées au sommet, forment une 

masse compacte telle, que le trone avec sa téte élargie ressemble & un — 

gigantesque parasol ouvert. Les cénes, qui mesurent 10-15 centimétres, 

sont ovoides, obtus, arrondis au sommet et formés d’écailles luisantes, de 

teinte rouge brunatre. Les graines renferment une amande assez grosse, 

comestible, et comparable, pour le godt et la consistance, 4 nos noisettes. 

Tel est arbre dans lequel jaimerais voir l’dch de Bataou, et la yallée 

qu il décorait de sa silhouette élégante porterait le nom harmonieux de 

«Vallée du Pin-parasol ». 

Mais, dira-t-on, comment un Pin-parasol, qui n’a de branches qu’au 

sommet, a dix ou vingt métres au-dessus du sol, a-t-il pu retenir dans 

ses rameaux une tresse de cheveux de la femme de Bataou? L’objection 

est juste et, du moment que nous traitons, a tort ou a raison, le Papyrus 

d’Orbiney comme un document botanique, nous n’ayons pas le droit de 

négliger ce détail. En fait, Pach vrai, le Sapin de Cilicie, porte des bran- 

ches a partir de la base du tronc. Une confusion a pu se produire, dans 

Pesprit du conteur, entre l'dch vrai et Pach ordinaire. D’autre part, le Pin 

d’Alep (P. halepensis), bien moins levé que le Pin-parasol, mais portant 

des branches basses, se rencontre en Syrie, lui aussi, au bord de la mer, 

quoique, de méme que le P. brutia, il préfére les régions inférieures et 

moyennes des montagnes. Seulement, nous devons remarquer que les 

cénes du Pin d’Alep sont plus petits (6-19 centimétres), plus étroits, 

plus pointus, moins rouges que ceux du Pin-parasol, et que, par consé- 

quent, ils ressemblent beaucoup moins 4 un ceeur. 

Il est vraisemblable que les Egyptiens, qui connaissaient surtout Pdch 

par le bois et les produits résineux quils en recevaient de Syrie, ainsi 

que par les cénes comestibles du Pin Pignon que I’on a parfois rencontrés 
dans leurs tombes \”’, désignaient d’un seul et méme nom toutes les espéces 

de Pins et de Sapins que lon trouve en Syrie, réservant l’épithéte > 

pour distinguer, dans les cas ou certaine précision était nécessaire, le 

Sapin du Liban des Pins appartenant aux régions moins élevées. Ces Pins, 

ils ne devaient guére les diflérencier; ils devaient étre portés plutét a les 

 V. Loner, Flore pharaonique, 2° édit., 1892, p. 42-43, n° 53. 
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confondre et & méler, dans leurs souvenirs de voyageurs, les caractéres 

de l'un aux traits distinctifs de l'autre. 3 

A qui s’étonnerait de voir désigner d’un seul nom deux ou trois arbres 

présentant entre eux de trés grandes analogies, je ferai remarquer que 

les botanistes modernes eux-mémes font parfois du genre Abies et du genre 

Pinus un seul et unique genre, que le naturaliste qui a découvert le Sapin 

de Cilicie l’'a primitivement baptisé Pinus cilicica et non Abies cilicica), et 

qu enfin les Egyptiens ont 4 Vorigine dénommé dch (probablement d’aprés 

un nom vernaculaire) non pas un arbre, mais un bois syrien, qu’on leur 

apportait en grume, qui ¢tait blanc, et qui présentait de grandes dimen- 

sions. Ils faisaient tout d’abord de 1a menuiserie et non de la botanique, 

et, vraisemblablement, ne connaissaient pas plus les arbres qui produi- 

saient le bois d’dch que nous ne connaissons, en général, les arbres d’ou 

Yon tire, par exemple, les bois d’acajou et de palissandre. Ce fut plus 

tard seulement qu’ils apprirent que plusieurs arbres fournissaient le bois 

dach, quils les virent sur pied, et quils désignérent sous le nom d’dch 

vrai l'espéce qui leur venait du Liban et qui se distinguait surtout par sa 

taille gigantesque. 

Je crois done pouvoir conclure de cette étude que, sous le nom de =}, 

les Egyptiens désignaient a la fois le Pin et le Sapin, et quils réservaient 
Vappellation de «dch vrai» au Sapin de Cilicie quils trouvaient en abon- 

dance dans les foréts du Liban. 

V. Loner. 

Lyon, 15 juillet 1914. 

©) EL A. Carntkre, Traité général des Coniferes, p. 229. 



ON AN UNEXPLAINED OBJECT 

DEPICTED 

ON THE WALLS OF THE TOMB OF HESY 

AT SAQQARA 

BY 

M. ERNEST S. THOMAS. 

This object is shewn in colour on Plate XII of Mr. J. E. Quibell’s 

Report (Excavations at Saqgara, 1911-12, Service des Antiquités de 

lEgypte) and there are drawings of it on page 24 (figs. 6 and 7). 

The object is drawn twice on the walls with slight variations in colour : 

that shewn on Plate XIL is figure 6 on page 24, and No. 16 in the general 

panorama of the wall-decorations (Pls. XVI, XVII). 

Adjoining the object (P1. XVII, No. 18) is what appears to be a eylin- 

drical barrel, with a single central hoop of semicircular section : over the 

side of it hangs what seems to be a bag with a scalloped border of red 

colour (Pl. XII). ; 

Adjoining it again, are 14 cylinders in series, hooped at top, bottom, 

and in the middle : these appear to be arranged in order of decreasing 

size although the last two or three are drawn much same size. 

The explanation here offered of the object No. 6 shewn in colour on 

Plate XII, is, in a word, that it is a section drawing of all these barrels 

cnested» or placed one inside the other. The black hoops are shewn as black 

lunes or as rectangles, according to section. 

The outer cylinder of all, with the central hoop, it is suggested, is also 

that described above as having the bag hanging over the side. Plate XVII 

shews two sets of these little cylinders; each 14 in number : and in each 

case (figs. 6, 7) the object appears to shew 14 pairs of upright bars 
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within the outer cylinder. It can hardly be a mere coincidence that semi- 

circular and rectangular sectioned hoops correspond in the two cases : 

also that in one case the hoops are black and in the other apparently 

yellow. 

The Artist seems to have been disconcerted by the intricacy of the 

detailed drawing he had imposed upon himself, and to have left it un- 

finished with the rough ends of the vertical lines unerased. Across these 

inside the big cylinder he appears to have placed the wooden «strikers » 

which are shewn above the largest cylinders on Plate XVII. 
In No. 18 the bag is red, and apparently white in No. 19. The four 

smaller cylinders in the upper row are stated in the text to be white, 

and red in the lower. 

It may be conjectured that these two sets of «nested » cylinder measures 

were kept in bags of corresponding colour, distinctive of their special 

use, or that the bags were attached to the rims of the outermost cylin- 

ders as a convenient means of carrying them. 

If the above-suggested interpretation of the unexplained object is cor- 

rect, this section drawing must be unique in Egyptian Art, apart from 

the familiar sectional representations of wine presses, corn heaps being 

threshed by oxen, etc. 

E. S. Tuomas. 

20" May 1916. 



FRAGMENT DE SOCLE DE STATUE 

PROVENANT D°ATHRIBIS 
PAR 

a GEORGES DARESSY. 

Jai eu occasion de mentionner derni¢rement une inscription d’Athribis 

donnant un titre de prétre peu connu“, Comme le monument est encore 

inédit et que les documents relatifs 4 la capitale du X*° nome de la Basse- 

Egypte ne sont pas trés nombreux, je vais en donner la description. 

C’est un fragment, peut-étre le tiers antérieur, d'un socle de statue en 

granit noir ayant o m. 36 cent. de largeur, o m. 26 cent. de hauteur 
et dont il ne reste que o m. 20 cent. environ des edtés; au-dessus, un 

creux de o m. 18 cent. de largeur servait 4 encastrer la statue. L’¢poque 

du monument est 4 chercher vers la XXX* dynastie ou le commencement 

des Ptolémées. 

Sur le pourtour on voit en haut deux inscriptions horizontales affrontées 

au milieu de la face antérieure, au-dessous une série d’étoiles 4 cing bran- 

ches, énfin plus bas des personnages debout dont les noms et titres sont 

donnés dans des colonnes verticales d’hiéroglyphes. 

Bande du haut. — Texte de gauche A: (=) | Lie Wath7 

@1 titl= reer ee 
iewio de droite B:(e-) paw Tatham 

via WZ 
TABLEAUX DU BAS. 

Partie GAucHE. — Avant. iy de langle un prétre co vétu d'une 

longue robe et devant lui: C. | % © QdthinTi~— y= a 

MEH POTT IST Shoe TEATS 

aes ie OS ie Le pee 

™ Danessy, Siéges de prétres, dans le Bulletin de l'Institut frangais, t. XI, p. 236. 
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~ Cété. 1° Femme tenant deux sistres , et ¥. Légende : D. } (v) Wa 

AYR PTT ASO 77) 8 PT OBE 0) SI 
AVI. 

2° Homme dont il ne reste que la téte. Légende: E. j (v) & Mh] 

heat) ere a ss 
Partiz prorre. — Avant. Pres de Pangle, une femme debout précédée 

de cette Ilégende verticale: F. | {4\="Pre VT Re LEY 

SNa TWITTY SP Bel KI} = 
FT Selo AKU. 
sag 1° Prétre avec grande robe. G. 1 ( (v. \7ZyV im | i] . eh ! 

ah ecit} a 
2° Pte. (s) eet eran 
3° Prétre dont il ne subsiste qu'un bras. I. v) # 2 el Fg, belone | | | 

ale?! ae aT Xb. 

Quelques renseignements sont 4 glaner dans ce document. 

qa. est probablement le titre du grand prétre d’Horus-khent- 

khati d’Athribis, qui est indiqué par la grande liste géographique d’Ed- 

fou sous une forme plus simple : bP ype. La table d’offrandes 

n° 23091 du Musée du Caire nous donne deux fois encore le titre the). 

1 M2 Ft qui figurait sur le siége en pierre est probablement une 
fonction inférieure a la précédente. Elle est mentionnée aussi sur une pla- 

que de bronze du Musée du Caire de o m. 30 cent. de longueur et de 

om. o4 cent. de hauteur = su cette inscription : |] #2" & 

a ! ~~ bam tf Ac et Pll PANK W. Ce poste est supérieur a 

De Rocnemonrerx-Cuassinat, Tem- LXXIII, dans le Recueil de travaux, 

ple d’Edfou, p. 332. t. XIV, p. 178; Anmep sey Kamat, Cata- 

® Daressy, Notes et Remarques, § — logue général, Tables d’offrandes, p. 77. 
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celui de |= : Je pense qu’ici le crocodile n’est pas Sebek mais Horus- 

khent-khati qui est représenté ordinairement avec la téte de cet animal. 

i] ¥ a> qui est mentionné deux fois (A. 1. 2 et G. 1. 2), est peut- 

‘tre & rapprocher de isk cilé au chapitre 149 du Livre des Morts — 

parmi des Osiris de Basse- -Egypte. 

Au bas de C. 3 et de F. 4 a été réservé un espace blane dans lequel 

on a tracé un rectangle. C’est un souvenir des d dans lesquels sont en- 

fermées certaines légendes religieuses , notamment les textes des pyramides. 

Les femmes nommées dans linscription sont hh mprery 7 7P. Le 

grand texte d’Edfou nous dit : A led = «Khuit agite le sistre pour 

son seigneur », et attribue ainsi comme titre 4 la prétresse ce qui dans notre 

texte ne serait qu’un nom de divinité «la protectrice du divin enyeloppé >», 

autrement dit d’Osiris. 

En F. 4 on a en plus le titre Uh y ~~ nat | i \, dans lequel Sy 

peut représenter la valeur phonétique de mi qui n’était pas encore abso- 

lument fixée. 

Enfin 742 ‘ea p 20US donne le féminin du nom du roi Acoris, de la XXIX° 

dynastie, nom évidemment emprunté a une langue non égyptienne. Il est 

a présumer que cette langue était celle des Mashauasha, Mendes, bereeau 

de la dynastie, étant longtemps restée au pouvoir des chefs militaires 

vt oats a qui, égyptiens dorigine ou de race nies sei aimaient a 

porter des noms en usage dans la labye; reste & savoir si 4— * est 4 cher- 

cher dans les langues berbéres ou si, l’hypothése que j'ai ‘atten sur lori- 

gine des Mashauasha") se vérifiant, il ne faudrait pas songer aux dialectes 

sémitiques ou méme indo-européens. 

G. Dangssy. 

) Sphina, t. XV, p. 93. 



STELE DE LA XIX£ DYNASTIE 

AVEC TEXTES DU LIVRE DES PYRAMIDES 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Mariette pacha avait enfermé dans des tombes de Saqqarah un certain 

nombre de monuments secondaires pour lesquels la place manquait au 

Musée de Boulag. Ces monuments furent plus tard apportés au Caire, et 

parmi eux une pierre qui fut inscrite sous le numéro 27987. D’aprés les 

souvenirs des réis, cet objet était venu de la Haute-Kgypte, et en effet 

@apreés la qualité du calcaire je croirais volontiers qu'il provient d’Abydos. 

C’est un fragment de la partie inférieure soit dune cloison, soit d'une 

stéle de o m. 25 cent. d’épaisseur; la plus grande largeur est de o m. 

55 cent., la hauteur maximum est de o m. 30 cent. Sur les deux faces 

étaient gravés des tableaux de famille, mais surtout, ne laissant aucun 

espace vide, des colonnes d’inscriptions empruntées aux formules magiques 

inserites dans certaines pyramides de Saqqarah. Le style annonce la 

XIX° dynastie; bien que ces débris ne soient pas en eux-mémes d’un grand 

intérét, ils sont & noter pour marquer comment ces textes, alors peu 

compréhensibles, se perpétuérent néanmoins depuis Ancien Empire 

jusqu’a la période Saite. 

Face A. 

Dans langle inférieur droit un tableau de o m. og cent. de hauteur 

montre une série de personnages ayant tous le céne funéraire sur la téte, 

avec leur nom inscrit en petits hiéroglyphes en colonnes : 

1° Femme assise sur un siége, tenant un bouquet; chevelure tombant 
. . wen, 

sur la poitrine : [“="> &4 =. 

2° Homme assis sur un siége, tenant un bouton de fleur, cheveux 

tombant sur le cou : Sarat \ yh, suivi du nom oh i i qui ne cor- 

respond a aucune figure. 
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3° Femme agenouillée : | =" 9 "4h gS. 

4° Femme agenouillée tenant un lotus dans chaque main : t=T 

Ee ee 
5° Femme agenouillée tenant un bouton de fleur et un lotus [= 

peo GOS PPA 
6° Homme a téte rasée assis sur un sidge bas: | oT v4 2 @ -& LS 

ails. 
7° Vestiges d'une autre figure d’homme : | 71" 422 “4777. 
Au-dessus de ce tableau s’en trouvait un autre qui devait représenter 

le chef de la famille, mais il ne reste de celui-ci que les pieds; il était 

assis devant une table accompagnée d’une amphore poste sur un support. | 

Voici ce qui subsiste du texte : 

ee be lee 

fUN COPNS= Oe SOAS ai 

ITEC SUL SSNS Se ei 

stn SNS+1S ST mse oe 

peta WAV COS SS Y Sto ie 

es SZ O US ONL Res 

— 1 aes O72 he Seok 

eee ee een eS | tere 

So UIT am ih ~ iRisati=i..iek 
isis WAS SSR Bis Soa 

me HNITIN me SME Ae 

Les lignes 6 4 10 renfermaient la ®) Cf. Mirinri, 1. 179-173. 
formule si fréquente qu’on voit notam- *) L’identification des chapitres conte- 

ment dans Qunas, 1. 5 a g. nus dans les lignes suivantes m’échappe. 
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ie [3] 
Wy Y| emegucnal ¥ beeen ~ + 
YJ. y= , ron ae PFS =S2277 S- 

lice “ao Vets ett ALS N= he 

ron? | | RY (a; OT SO Niel ih Seal 

Cee Ve AH=Vo nh X S 
V7: 02. >+Be 

Face B. 

Aux extrémités inférieures il reste de faibles traces de tableaux qui de- 

yaient représenter le défunt; tout le reste est occupé par des colonnes 

d’écriture. 

(a he SSNS | OEE IV J 4A) 
Dimiioh— een cen so Land 

ane. Iam SAD i Aanaie ce 

SUT EISIBSteertiQZ7Z aS itiene 

8 Ebel een ee Mad Wie 2 3 

1 lice Win-s-s Salen) oy a2 

es ier seme si ne ai— 

ian erates ee =|— 

ee eile P71 1Stuld nod 

Zei-(R TEP S-t4t eR TE 

fies immEEtesy— sat Se 
—— TAA Vee ~ yeti 

™ Les lignes 1 & 18 correspondent 4 Ounas, lignes 479 4 488; Pépil, 638-641; 
Mirinri, 667 4 673. 
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“a? Ma\at+)$S4T se eA hse aI 

Vie. +ts Aslam Ak 8 
(QO DNORN ZS BRL NER 

Ge. ES Sa 7ST 1 

Wien i Zo slette 71 7 oe 

loft 

Ww % 

Wa 

i NS 

G. Daressy. 

FRAGMENT MENDESIEN. 

En décembre 1914 est entré au Musée du Caire un petit morceau de 

basalte noir haut de o m. 1% cent., large de o m. 10 cent., proyenant de 

Mendes, le haut en forme de pyramide du pilier contre lequel s’appuyait 

une statue. 

Au sommet on voit un disque ailé %& sous lequel pendent deux uraus 

ortant respectivement les couronnes du midi et du nord. Au-dessous, 

Tt \ ti, les ankh étant passés dans le cou des ureus. Plus bas deux 

inscriptions verticales sont affrontées. A droite : iw ® "Tiol = Ai 

~—Sieewffo life woh IIIIFI—-AM 

MO aT STE 8 gauche: | & Al-L A ieiil 
7 PQ STL S44. Les images des divinités adorées étaient au- 

dessous : il ne reste qu’une triple mitre et un alef. 

Ce fragment d’époque saite est intéressant 4 cause des dieux mendésiens 

quil cite, entre autres Usert, qui semble étre ici identique & Hat-méhit, 

la déesse portant un poisson sur la téte. 

G. Dangssy. 

" Les lignes 18 & 20 se retrouvent ) Les lignes 20 4 22 se trouvent dans 

dans Ounas, 1. 526 a 531. Ounas, 1. 591, et dans Pépi, 1. 680. 
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LE 

FILS AINE DE CHECHANQ III 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

En détruisant une vieille construction dans le voisinage d’Héliopolis 

on a trouvé une stéle en calcaire qui avait été employée parmi les maté- 

riaux. Dans l’ensemble la stéle est assez bien conservée, mais les inscriptions 

grayées en traits 4 peine incisés ont été effacées en quelques endroits. 

Celle-ci, cintrée au sommet, ao m. 4o cent. de hauteur et o m. 33 cent. 

de largeur. Dans le haut plane le disque ailé au-dessous duquel on lit 

deux fois cools 4 me Un ciel chargé de dix étoiles surmonte le tableau 

sculpté en relief dans le creux, les noms des personnages étant gravés 

dans des rectangles laissés en épargne. A droite, un homme debout _* 
oe 

Stl m& 7) tient un rouleau & la main et parle a trois divinités 
— tr 

qui lui font face, le atoptte au poing : 1° Osiris anthropomorphe coiflé de 

Patef, légende : mh ‘3 1 }3 2° Horus hiéracocéphale coiffé du pchent, 1é- 

gende : I\Z: 7; %° Isis avec le disque et les cornes, légende : rye \ jo 

4 ——, Cette dernidre légende est peu lisible, et peut-étre y ayait-il le nom 

de a 4 esi | la déesse bien connue d’Héliopolis. 

Le texte du bas de la stéle ne comporte que quatre lignes tracées de 

droite & gauche : 

15.0, 219+K= (ether, Gum TNs AF 
UoQiEE LSA I SIMeMWAY=E=2erc? 
Hi B-Teal-RINEA SLUR 
ma AMT IK PIU eS SiS oP DEN Bont 

ttt [TT | 



[2] 89 Se 

Il s’agit done de la donation en waqf d’un terrain de 10 sata sis dans 
une localité dénommée «le mur de Chéchang» dont je ne connais pas 
d’autres mentions, et il est regrettable que la stéle n’ait pas été trouvée 
in situ pour nous fixer sur ce point de géographie antique. L’intérét du 
texte réside surtout dans la mention du prince héritier fils de Chéchang III, 
souverain nominal de tout le pays mais qui ne régna_ effectivement que 

sur la Basse-Egypte. Cest la premiére fois quest cité ce Bak-n-nif dont 
les titres de «grand prince sur les deux terres, fils du roi, fils ainé du 

maitre des deux terres et gouverneur » ne laissent aucun doute sur l’ayenir 
qui s‘ouvrait devant lui. Dans mes Notes sur les XXII, XX et XXIV? dy- 

nasties) je disais : «C’est peut-étre grace A la durée du regne de son 

pére que Pimai dut de monter sur le trdne apres la mort de ses fréres 

ainés; si cest bien lui qui est désigné =) XP we ® a 
ww" — 

C= R nt nit + ) sur le petit groupe n° 9430 du Musée du Caire, ses 

titres n’annoncent pas un héritier royal ». La stéle nous apporte la confir- 

mation de ce que j’émettais alors comme une hypothése : en l’an XIV e’est 

Bak-n-nif qui était Phéritier présomptif, mais en I’an XXVIII on ne le 

trouve nulle part mentionné lors de la mort d’un Apis et de la reconnais- 

sance d'un autre taureau sacré: il était probablement déja décédé a ce 

moment et comme Chéchang III régna pendant 52 ans, on congoit que ce 

nait été qu'un des plus jeunes fils du roi, Pimai, qui ait pu recueillir la 

couronne. 

On peut noter 1a aussi un des plus anciens exemples connus du nom 

~. — Xf. Un peu plus tard, lors de linvasion de Piankhi, le prince 

de % 4g Clait ainsi nommé; au temps de la conquéte assyrienne le prince 

d’Athribis s‘appelait de méme, et ce vocable resta a la mode pendant toute 

Pépoque saite. 

G. Dangssy. 

() Recueil, t. XXXV, p. 137, note 3. 



LA 

CHAUSSEE DE MENTOUHOTEP V 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

M. W. Winlock a derniérement écrit un intéressant article") sur les 

tombes thébaines du Moyen Empire, dans lequel il essaye de situer l’em- 

placement qu’occupaient les sépultures des rois de la XI° dynastie. Ces 

tombeaux auraient été disposés presque régulierement d’aprés lordre 

chronologique en allant du nord au sud. Les Entef et Mentouhotep I* 

auraient reposé au nord du ravin de la Vallée des Rois®, les Mentou- 

hotep © ~—f% et om] 4 Deir el Bahari, les Mentouhotep o = et 

ofl Pt], derriére Cheikh Abd el Gournah. 

Je n’insisterai pas sur l’ordre de succession de ces souverains, qui est 

encore discuté"), mais attirerai l’attention sur un fait que j'ai déja men- 

tionné incidemment a deux reprises mais qui a pu passer inapercu. Dans 

le compte rendu du déblayement de la chapelle d’Uazmés que javais effectué 

en 1887, jécrivais ceci) : «Au nord la chapelle est bordée par une voie 

dallée de 15 métres de largeur qu’on peut suivre vers l’ouest sur une 

longueur de plus de 80 métres, le cété nord de cette rue longeant les 

dépendances du Ramesseum. On remarque sur cette yoie une grande base 

en pierre qui parait avoir servi de socle pour un sphinx.» A une autre 

occasion) je disais : «Le Musée de Gizeh possede un torse de statue en 

ealcaire compact trouvé sur la voie dallée qui sépare les dépendances du 

Ramesseum de la chapelle d’'Uazmés ». 

™ The Theban Necropolis in the Middle — gnée par les indigénes sous le nom de 
Kingdom, dans \American Journal of Kom el Hekal (cf. Annales, t. XII, p. 66). 

Semitic Languages, octobre 1915, Ar- *) Daressy, Les rots Mentouhotep , dans 

ticle analysé dans Ancient Egypt, vol. III, le Sphinx, t. XVII, p. 97. 

1916, p. 8a. “ Annales, t. 1, p. 97. 

® Cette région, trop souvent confon- ) Recueil de travaux, t. XXII, p. 143; 

due avec Drah Abou'l Neggah, est dési- Notes et Remarques , § CLXXVI. 
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Depuis, ces vestiges de route ont été recouverts par la digue formée au 

moyen des déblais du Ramesseum pour enclore ce temple, et n’ont pas 

été indiqués sur la carte de la nécropole thébaine de M. Baraize. Etant 

donnée la direction de la chaussée reconnue par M. Winlock entre Cheikh 

Abd el Gournah et Deir el Médineh comme ayant dd conduire a un édi- 

fice funéraire qui aurait été semblable a celui déblayé par M. Naville a 

Deir el Bahari, il parait presque certain que c’est la partie inférieure de — 

cette avenue que j'avais rencontrée, longeant la chapelle d’Uazmés, tandis 

que le mur sud d’enceinte antique du Ramesseum la bordait au nord, et 

langle rentrant qu’on remarque sur les plans de cet édifice au coin sud- 

ouest de la muraille était fait pour dégager la statue d’animal, sphinx, 

lion ou bélier, placée sur un socle au nord et en bordure de la chaussée. 

Evidemment, aprés labandon de la construction de I'édifice funéraire 

auquel elle devait conduire, cette large voie avait été conservyée en raison 

de son importance pour desservir la nécropole et sa partie basse maintenue 

en bon état de viabilité peut-étre jusqu’aux derniers temps de Diospolis. 

C'est done 1a un point important de topographie qui est fixé et sans doute — 

trouvera-t-on le nom de cette rue dans les documents relatifs aux tombes 

thébaines. 

G. Danzssy. 



FOUILLES 

A DEIR DRONKA ET A ASSIOUT 

(1913-1914) 

PAR AHMED BEY KAMAL. 

Les fouilles de Sayed bey Khachaba ont commencé le 15 novembre 1913 

4 Deir Dronka, situé au pied de la montagne de Siout, dans un cimetidre 

qui est de ’époque copte en majeure partie. Les tombes ont des fosses 

de un métre de profondeur; les corps, entourés de plusieurs bandelettes 

et dont les pieds sont placés dans une sorte de boite carrée en palmes et 

toile, sont revétus d'une tunique de lin dont le collet et les manches sont 

quelquefois brodés; une espéce de natte en tiges de palmier les enveloppe 

extérieurement. Généralement ’embaumement a été peu soigné. 

Nous signalons ci-aprés les objets recueillis dans ce cimetitre : 

1° Vase en terre cuite cassé en morceaux et recollé portant cette in- 

scription démotique : 

VX MF 3 (CRI (2/)(<1cufx 

BAITS 702 

2° Epitaphe copte en calcaire (hauteur 0 m. 30 cent., largeur o m. 

20 cent. ) portant les cing lignes suivantes grayées en creux : 

pICcMxXCAplo 

YNAMN TA 

BIOATACMOC 

NANKEMECI 

pe 

Annales du Service, 1916. 5 
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3° Stéle copte en calcaire; hauteur o m. 55 cent., largeur o m. 

2g cent. Douze lignes gravées en creux et rehaussées de rouge : 

iCmpxpic TOC 

l1@ TNG)HPENGe 

MINAG TOYAABE 

r6pOyYNAAMN 

5 MUNAMAHPEH 

TAUM TONMMOUN 

M@IP= A = 2NTECE 

PAKETEKATHC 

NNOY TEE TE20Y 

10 NAAMN'TEGYYXH 

2NOY'GIPHNH2A 

MuN 

Au bas, une grande croix >. 

he Epitaphe copte en calcaire; hauteur o m. 4e cent., largeur om. 

30 cent. Elle porte en creux deux lignes surmontant une croix de Malte 

linéaire : 

2XYOPK . yinny 

HMA2AMHN 

5° Fragment d'une stéle copte en caleaire; hauteur o m. he cent. , lar- 

geur o m. 43 cent. La partie supérieure est brisée; sous des ornements de 

style grec est gravé en creux un texte dont voici copie sous toute réserye: 

-eicecoco 
BOHOMNGIBA - 

MWNNTABMOYNXOIAX 

KEP KEAHKAAHC 

IMAAN TIK 

Ce fragment est fendu en deux dans le sens vertical. 

Le 7 décembre 1913 les fouilles ont été transférées au nord-est de la 

montagne de Siout et ont donné les résultats suivants : 

© Une canne en bois d’Abal (longueur 1 m. 365 mill.) et un chevet 

en bois compact (\, large de o m. 36 cent. a la base. 
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2° Deux bras en bois léger, peints en rouge clair; Pun d’eux est plié, 
Yautre est étendu. Travail passable. Ancien Empire. 

3° Trois piéces en bois : ce sont les devants de pieds de statuettes. 

a Trois statuettes funéraires en bois léger, peintes en jaune et por- 

tant cette légende verticale : “) & Je ] Ne \[lXf. Deux statuettes 

_ mesurent o m. 22 cent. de hauteur et une o m. 24 cent. Mauvaise facture. 

5° Une statuette en bois sans inscription; hauteur o m. 18 cent. 

6° Un chevet en bois, en mauvais état; hauteur o m. 16 cent. 

a 7° Momie enveloppée dans son linceul; une des bandelettes a cette 

inscription démotique tracée a Tencre : 

(5 af [O/T Pr ty vac z. 
3 | Longueur 1 m. 43 cent. Epoque grecque. 

8° Momie enveloppée dans son linceul; elle mesure 2 m. 5g cent. de 

longueur et ne porte aucune inscription. Epoque grecque. 

Ces deux momies, trouvées le 7 décembre 1915, étaient accompagnées 

chacune d’une momie de chien-loup, et prés de leur téte était posée la 

-‘momie d’un petit enfant. Une des momies des chiens-loups est tombée en 

poussiére. 

g° Canope en bois couvert d’une couche de platre et portant une 1é- 

gende en ligne yerticale : |) (> }f 2 =. 
Le couvercle, qui est également en bois, a la forme d'une téte humaine, 

chevelure bleue, visage jaune; hauteur o m. 4o cent. Bon travail. Moyen 

Empire. 

10° Jambe droite d’homme, en bois compact; hauteur o m. 45 cent. 

Le pied manque. Bon travail. Moyen Empire. 

11° Statuette @homme debout, les bras ballants, chevelure évasée, 

figure légérement mutilée. Elle est en bois léger et mesure o m. 35 cent. 

de hauteur. 

12° Couyvercle de canope en bois, chevelure bleu foncé, figure jaune. 

Bon travail. Hauteur o m. 12 cent. 

or 
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13° Neuf statuettes funéraires en bois; hauteur variant entre o m. 

19 cent. et o m. 22 cent. Elles sont peintes en jaune et portent toutes 
cette 1égende sur une ligne yerticale : IM ATi. * 2 ae 

4§*.. Mauvais travail. Moyen Empire. 

14° Statuette en bois compact (hauteur o m. 60 cent.), représentant 

un homme dans lattitude de la marche, le bras gauche levé et tenant un 
objet perdu; le bras droit est ballant; chevelure crépue. Aucune inserip- 

tion. Mauvaise facture. Moyen Empire (socle perdu). 

5° Statuette d’une femme debout (hauteur o m. 5o cent. *s peinte en 

jaune, les bras ballants, les pene brilés par les anciens voleurs. Aucune — | 

inscription. 

16° Une porteuse d’offrandes en bois; hauteur o m. 3g cent. Elle 

porte sur la téte un panier de cette forme w, orné de lignes noires sur 

fond jaune. Moyen Empire. 

17° Chevet en bois de forme 4’; hauteur o m. 16 cent. Il est formé 

de trois pieces et d'un travail ordinaire. Aucune inscription. 

18° Statuette funéraire en terre cuite peinte en jaune; hauteur o m. 

165 mill. Elle porte cette légende : (l“h & ae WY ASS. Epoque : 
grecque. 

19° Faucon en bois peint en bleu et rayé de rouge; longueur du socle 

om. 13 cent. , 

20° Fragment dune statuette; la téte et les pies manquent. Elle porte 

sur la shenti cette légende : #\ ) "yd _., 4 ~~ #0 liu 9 
>! = awe te 

21° Un bras en bois détaché dune statuette perdue; longueur o m. 

19 cent. 

22° Vase en albatre un peu plus aplati que la forme @. 

23° Bras droit d’une statue en bois compact peint en jaune, main 

ouverte et d'un bon travail; longueur o m. 54 cent. 

2° Fragment d’un petit rouleau en papyrus. Moyen Empire. 



ao 60 [5] 

25° Table d’offrandes en calcaire au nom de a Wf =05 les objets 

Woffrandes sont représentés au trait. Longueur 0 m. 35 cent. y compris 

le bec, largeur o m. 32 cent. Epoque grecque. 

26° Table doffrandes en calcaire; hauteur o m. 36 cent. y compris 

le bec, largeur o m. 37 cent. Sa forme générale est celle de la table 

n° 23017 du Musée du Caire. On y voit, gravés en relief, un vase i. un 

pain rond, des morceaux de viande et une cuisse de beeuf. nomics inscrip- 

tion. Moyen Empire. 

27° Table doffrandes en calcaire de la forme Hotep. La face représente 

trois bassins et ne porte pas inscriptions. Travail grossier. Longueur 

o m. 29 cent. y compris le bec, largeur o m. 25 cent. Moyen Empire. 

28° Table d’offrandes en calcaire; longueur 0 m. 29 cent. y compris 

le bec, largeur 0 m. 32 cent. Forme de la table n° 23017; de chaque 

cété de l’axe sont figurés un pain rond et un vase j. Aucune inscription. 

Moyen Empire. 

29° Table doffrandes en calcaire; longueur 0 m. 36 cent. y compris 

le bec, largeur 0 m. 39 cent. Elle a quatre bassins disposés comme sur la 

table n° 23021 du Musée du Caire, mais ni ornements, ni inscriptions. 

30° Table d’offrandes brisée, dont quelques parties manquent. Elle 

repose sur quatre pieds et porte le nom de et | h \. Longueur o m. 

hi cent., largeur o m. 48 cent. Le bec manque. La disposition est ana- 

logue 4 celle de la table n° 23081 du Musée du Caire, avec la table 

posée sur une natte, figurée par des traits paralléles, un pain et un vase q 

de chaque cété, et deux bassins pres de lautre bord. 

31° Fragment en calcaire portant cette inscription : 

Bt 
r(x. 

b( 
q>e- »’o<~—D 



[6] ee ee 

32° Petite stéle en calcaire; hauteur o m. 41 cent., largeur o m. 

20 cent. Elle porte les inscriptions sulvantes : 

G_ 7136 G Jind wan 
Van RI Say <u YS mn 3- 

f=" 
NMOAAON| 

OCOC! PINOY 
YTIEPANANO 
ANWNIOITA?. 

TEM). 6 acon 

33° Stele 4 corniche, en calcaire; hauteur o m. 48 cent., largeur 0 m. 

31 cent. Au premier registre Iw Apo | est assis devant une table sous 

laquelle sont deux grands vases. Au second registre un serviteur blac 

apporte un grand vase ' i deux femmes agenouillées mn fe? et ei 

Cette derniére tient une fleur de lotus. Ancien Empire. 

34° Table doffrandes en terre cuite sur laquelle sont grayés quelques 

traits; longueur o m. 27 cent., largeur 0 m. 19 cent. 

35° Petite table d’offrandes en calcaire brisée en deux pieces et ne 

portant aucune inscription; longueur o m. 25 cent. y compris le bee, 

largeur o m. 395 mill. Type analogue a celui de la table n° 23017. 

36° Cercueil en hois; longueur 1 m. 85 cent., largeur o m. Ao cent., 

hauteur o m. 48 cent. y compris le couvercle. 

C’est un de ces cercueils en forme de coflre rectangulaire semblable 

4 ceux dont les fouilles d’Assiout, tant de Sayed bey Khachaba que de ses 

prédécesseurs, ont déja produit un certain nombre. Les hiéroglyphes sont 

gravés et peints en bleu foncé; les textes sont de ceux qui sont particuliers 

aux sarcophages sortis de la nécropole de Lycopolis. 

eee 
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COUVERCLE. 

Il porte en son milieu trois lignes longitudinales d‘hi¢roglyphes : 

(FANTASMA LAAKREALID 
Sse YULWIOTAITIS 
(i xfdeodh-PV° RSV OMNIS UE ES 
Hic DIBBA SAVE. 
(—) tie KOMMIS MS LASITV-l- Aad ALl 

Les grands cdtés ont deux lignes dinseription au-dessous du bord su- 

périeur et au-dessus le texte se continue en quatre doubles colonnes espacées 

les unes des autres. 

Sur le flanc extérieur : (-—) | —y wre ‘eink he PaO 

SANT eT ae SE 
eo TITIES ISA PA 
aed WS Reh Sd Ee ee 7 ak ee 

5 bid) jet? 
o| |* 1 1 Cook ime 

ae Lei, | TD 

() Le signe typographique ne rend pas exactement la forme étrange qu’a sur le 

monument l’embléme de Il’occident. 

O O 

<b whol wr rt | 
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Sur Fautre été : (+) Ze fo seed BO oh TH 

aA ST SIAN Ee JOA 

ONTOS 2 cehSSM 2 eh R 

MOS PS dh pith ST TSS 

O 

Y Yy Yy 

WM Y) 

vat Mea GLSERLESED S 
Ty | 17] +] ale 
a |e 1) || 4 

3} |S) 3 PLL 

Cété de la téte. 

Vo PISS IVS 

|e 
5) Ml 
)! 
¥ 

ehhh. 
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Coté des pieds. 

DS See a 

oo) eee hle 

WIA 
a|> 

l= ma | [JN 
Lelt 

37° Trois batons en bois, dont deux sont légérement courbés, et me- 

surent l'un 1 m. 33 cent. et l'autre 1 m. 35 cent. de longueur; le troi- 

sitéme est droit et mesure 1 m. 5o cent. de longueur. Ancien Empire. 

38° Chevet en bois, forme ordinaire; hauteur o m. 16 cent. Moyen 

Empire. 

39° Deux petits vases en terre cuite ayant la forme des gargoulettes 

égyptiennes de nos jours. 

ho°® Petit bras en bois, mesurant o m. 25 cent. de longueur. 

hi? Deux petits vases superposés en bois. Ils ont dd faire partie d'un 

modéle de fabrique de biére. Hauteur o m. 18 cent. 

ho? Statuette funéraire en bois; hauteur o m. 29 cent. Elle a été 

trouvée dans un tombeau de l’époque ptolémaique anciennement violé. 

Elle porte les inscriptions suivantes : 

ees PS be 
Ih y ue SUNT! 
RATHI HS UH T Us 
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Sires Conti | ee 
alma 

=J73-—-e¢ha— 

43° Vase & parfum en albitre Y: hauteur 0 m. 0g cent. 

hh° Deux boules en bois peintes moitié rouge tacheté de blane, moitié 

vert tacheté également de blanc. 

45° Statuette en terre cuite, cassée en deux. Elle est assise sur une 

chaise et porte sur les deux cétés de la chaise les légendes suivantes : 

Cété droit. Cété gauche. 

FEO} MS 
A je» Alt Vex 

a 

>ooo mM OCOD 

\ \ \ 

Fy ; b (sie) 

Hauteur o m. 23 cent. IX* dynastie. 

46° Statuette en terre cuite a peine dégrossie et ornée d'un collier. 

IX* dynastie. 

47° Statuette funéraire en terre cuite; hauteur o m. 20 cent. Elle est 

peinte en blanc, la téte et une bande sur le devant en jaune. Sur cette bande 

on lit cette légende écrite & Y'encre noire: ¢ 9\j7 4 So ee 

48° Un vase a collyre en albatre trouvé dans une petite boite en bois 

pourri; hauteur o m. 07 cent. 

hg? Une barque en bois (longueur o m. 66 cent., largeur au centre — 
om. 095 mill.) ayant & bord cing matelots debout et un pilote assis a la 

poupe. La coque est peinte en rouge clair et le pont en jaune, divisé par 

des traits rouges. Moyen Empire. 

50° Une balle de dix centimétres de diamétre, faite en feuilles de palmier. 
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51° Trois petites lancettes qui appartenaient, semble-t-il, & un médecin 

chirurgien. Elles sont faites d'une lame de bronze fixée dans un morceau 

de roseau et attachée avec une ficelle. 

5e° Téte humaine qui servait de couvercle a un canope perdu. Elle est 

en granit noir et brisée en deux. 

53° Cercueil en bois peint en jaune et écrit en vert, au nom de el = 

longueur 1 m. g2 cent., largeur o m. 41 cent., hauteur o m. 55 cent. 

Sur le couvercle courent deux lignes en sens longitudinal : | in | ee. 

’ ST AYASAATT AMY SWIDSIve Sh 

(IDsSreATaiToSt- NAT SMT ae 

Wie lts 7 RSIWoeStotod: 
CUVE. 

Sur le cété droit, ou figurent les deux yeux, on lit deux lignes horizon- _ 

tales allant de droite 4 gauche et au-dessous quatre légendes composées 

chacune de deux lignes verticales : 

i+LATIZONOtIS Assay TAH) 

EF TRSNBF Oo mS 

ims A TFS ah ovi Teac | 

% Padi tao h Sa 

Cis] [Si] (EIA) Ane 
tit) Bi) ae) joie 
Rs) falc ia] te)? 
oe Le ai odie 
Slay) ela) RE] Pla 
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Coté gauche : | +} TAPIA Flt tes SUS} 

aio Wom lhataledte dituh’s da 

ie Pt Cet LL er on Pee | een beni Sr 

ae AIR 

ali = we VAR 
44) |» 

1s) \ 
iil 

f 
en Oi 

oc (e 
(ow om 

ie 

= A 

° HE “rf co fe ly 

Coté des pieds. 

Nilo tIils 3 
— PS a 
MKT TAL 

{ee 

eo fe a | ORS 
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Cété de la téte. 

Nise diyie? 
pte Ibe VT 

CT ANY IAM 
4 

! 
AC 
Bir 

Ce cercueil renferme la momie qui a été fouillée dans l'antiquité, mais 

a gardé son vere we son chevet et une paire de sandales d’un travail or- 

dinaire mise a cdté des pieds. Le chevet est en bois léger et peint en jaune. 

Il porte sur les quatre faces les légendes suivantes écrites verticalement 

enbleu:; +e IZ fe ditt UA oe! 
(—)i d7 RUS Sybil .. Aucune inscription a lintérieur 

de la cuve. Moyen Empire. 

54° Cercueil en bois peint en jaune et écrit en bleu, au nom de 

Taw a; hauteur o m. 46 cent., largeur 0 m. 37 cent., longueur 1 m. 

81 cent. 

COUVERCLE. 

Le couvercle porte trois lignes horizontales allant de droite d gauche : 

iF oA PITS MIS gst TP 

SINT US TIA SIS AVVO Aas 
AS RAMS ON SAMI OID Sr, 
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AOS PSST ZT Sort bare Aims 

“MSP Te Aad = 
Sur le cdté droit, ot sont tracés les deux yeux, deux lignes horizon- 

tales sont écrites en bleu au-dessus des quatre bandes, dont chacune 

comprend deux lignes verticales : 

i+. AT Tis MFI eNOS AM ST 

JAK THER ENO SS yao 

PS ner | a ee oe ae 
(-—) 

“FF it by 
Agere hg tag 
beck at XX) Tol 4 le 
Qe 2) (alo) ee 
Sur le cété gauche se trouve la méme disposition : 

iF 2M RIL SSoth iS alit AS 

PI MST RST ed ose Ia eS 

Hom Aaa TAO } 23 

Ara vAgRiE 
ait) Aj 2) (Sls 

A a=) ey) aly 
Ji 3) (Sj) AAI dM 

Vy Sit 
<| |) 
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Coté de la téte (-—). CGédté des pieds. 

Mis ss=| [AIS INIS 
Sa at ed 
MSU been! 
Peis; t ! = »D a 

li ih 
55° Cercueil anthropoide en granit rose, au nom de eit: lon- 

gueur 2 m. 3o cent., largeur du cédté des épaules o m. 775 mill., du 

coté de la téte o m. 66 cent., du cdté des pieds o m. 44 cent. Ila été 

trouvé dans un puits conduisant 4 une chambre funéraire dans laquelle 

ssl i1\\ =f oe pet 13 iI 

se trouve un autre puits moins profond que le premier et desservant un 

caveau ou gisait le cercueil de Si-Jsis. Ce cercueil est en bon état et porte 

sur le couvercle une bande hiéroglyphique gravée en creux et rehaussée 

de bleu. Elle est écrite en une ligne verticale : 

Nit Masso TTSe NYS AK RIS SII 
= 

On a recueilli dans le caveau une statuette funéraire brisée en trois 

fragments de om. 30 ¢. de longueur. Elle porte les inscriptions suivantes : 

I ite QS US. hom |S lS ah-} 1 -) 

Sete lew = SES. is eile Ms ve 

SSNS YS VIS oll 2£-p Rae 

Lb s—- Os 
Un fragment d’un bas-relief provenant du méme caveau et portant ~ 

WSU bho. 
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56° Scarabée en granit portant six lignes hiéroglyphiques renfermant 

le Chapitre du Ceur : an rt: slQedh gi j Oo; ya & 

~~ SSNS VM PT | Zod: 

57° Table d’offrandes d’époque grecque trouvée avec deux cercueils de 

la méme époque. Elle est en calcaire et mesure o m. 285 mill. de lon- 

gueur sur 0 m. 345 mill. de largeur, et ne porte aucune inscription; 

elle rappelle comme ornementation la table n° 293017 du Musée du Caire. 

58° Cercueil anthropoide de Pépoque grecque; longueur 1 m. 86 cent. 

Il renferme la momie parée de ses ornements, qui ont perdu leur éclat. 

Sur le couvercle sont écrites en jaune verdatre, sous le grand ousekh, les 

inscriptions suivantes : 

1° Verticalement, en bordure & gauche : (-) |! 779 $s XPe 
— — ae od ~ hm PR emo tpetes te CC) 1 am X be eB we ts oe D ws, —— =_- 

2° Verticalement, en ordre rétrograde sur le haut de la poitrine: j ee : 

oe ise ei fa 
= — ~ia® ~ _ 

ee ey is sae A ee ee se fice 

ipa 

3° Verticalement, en bordure & droite : = fit pa x | Soe 

° EFijse' es he's eer 
Ui. f 

Au-dessous, un scarabée ailé, puis : 

a PA poe —_ 1. bows, 

4° Verticalement, en ordre rétrograde : | yg | sue hl “a 

w2- GT y ca Fei ai rizci-éil- 
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Au-dessous, un tableau : la momie avec son Ame couchée sur le lit fu- 

 nebre et recevant les rayons que le disque-solaire darde sur elle. Sous le 

lit il y a deux bandeaux de linge et trois vases: W W W. 

ae tO ie 

PwEU Seis 

eee XP Ai SPS otto PMS 

es | 
6° Au bas, trois lignes horizontales : | >) ® A ae ‘fo f a 

KARADE PY LOWS IMO hss 
5g° Cercueil en bois peint en jaune et écrit en bleu; longueur 1 m. 

5° Verticalement, en ordre rétrograde : 

8 cent., hauteur o m. 51 cent., y compris le eit 

Sur le eouvercle on lit les trois lignes suivantes : (=) | it ec \ \ a. 

PMT KMS AN 2 Ast 
MSS IIMA SAMUS DSH INS 
WIDOT IDM 
N-S=N SMIS EY TU. 

Coté gouehe = (—) | FLAT ITEYSITE SAS 
RAMHV ANSTO alse NTS 
Sena NT INT ASNT 

Tel May Os A 
fgg) 4 le) ty] aA) 
— ee ab Ls J 

: peti bl x +h } “| 
Annales du Service, 1916. 



[18] — 82 — 

Cos droit: |} 7 VWI StS oa 

SSW EMIS pice oO SONI TiN a} © 

Auk FT MSFT TUT. 

=fas| =] [Me] [NER 
Ae Paya ec) ay fae 
Ele Si) es) Sa 
Vs Ad (Ars) Wg 

Gdté de la téte (-—). Gété des pieds. 

Mo Mls Dei 
SQ GEE Wd 258 
eee Ul elo 
a Re ee 

es m 
V7 4 | May 

Ce cercueil ne renferme pas de momie et ne porte pas inscriptions d 

Pintérieur. 

60° Deux porteuses d’offrandes en bois peint en jaune. 

61° Trois chevets en bois de forme Bp 

62° Ousebti en bois au nom de Iva: 
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63° Ousebti en terre cuite au nom de wd. 

a) 64° Deux ousebti au nom de iy M- 

65° Ousebu au nom de *, \ 2 

66° Ousebti en bois sans inscription. 

67° Cercueil anthropoide en bois peint en jaune, de l’époque grecque; 

¥ longueur 1m. 86 cent. Une priere ordinaire court sur le couvercle sans 

iter le nom du défunt. 

L’ornementation ne comprend qu'un grand collier ousekh. 

68° Cercueil anthropoide en bois bitumé; longueur 2 m. 55 cent. Il 

renferme une momie bien enveloppée et portant un masque doré. Orne- 

mentations : un grand ousekh et, au-dessous, une scéne ot I’on voit un 

scarabée flanqué de Nephthys et d’Isis debout en adoration. Plus bas, la 

figure de la momie. Cette représentation est entourée d droite et & gauche 

par les quatre génies funéraires. Au-dessous on voit la déesse Nout age- 

nouillée, couronnée o et déployant ses deux ailes. Elle tient dans chaque 

main ces deux signes ] /\. Sa légende est ainsi concue : im + a= (117 

Me! Soar 
=_) =) 

Sous la déesse le nom i] ean inscrit dans un cartouche surmonté 

de mt et flanqué de deux ureus coiffés des couronnes du Midi et du Nord. 

Puis de chaque cdté, au dela d’un grand 4, un personnage =] avec légende 

* TL Vient ensuite la momie couchée sur le lit funéraire et son Ame volant 

au-dessus; elle recoit les rayons que le soleil darde. Sous le lit figurent 

une bande d’étoffe et quatre vases ainsi disposés : (»—) 

ih = AU tL 
Tw 

Plus bas sont représentées assises devant un autel quatre divinités suivies 

d'une bande hiéroglyphique : |Q\ =~ 7-4 WY PR eae 

ats 
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On lit sur les pieds une autre bande : (—*) Ql] | 25 = iil= 

A droite et & gaucbe de cette légende figure Anubis accroupi sur une 
estrade. 

69° Une boite en terre crue avec couvercle, garnie de ses deux anses; 

longueur o m. 71 cent., largeur o m, 44 cent., hauteur o m. 43 cent. 

y compris le couvercle. 

70° Trois amphores romaines en terre cuite dont les hauteurs sont res- 

pectivement o m. 80 cent., o m. 62 cent. et 0 m. 52 cent. 

71° Cercueil en bois au nom de 27> A; longueur 1 m. 84 cent., 
largeur o m. 55 cent., hauteur o m. 485 mill. Il est vide et sans couver- 

cle. Mauvais travail. Epoque grecque. 

79° Trois cercueils emboités au nom de {_# “), né de \ JA). Ils 
sont en bois et peints en couleurs. Les deux premiers sont rectangulaires 

et mesurent : le premier 2 m. 12 cent. de longueur sur o m. 65 cent. de 
largeur et o m. 75 cent. de hauteur; le second 1 m. 865 mull. de lon- 

gueur sur o m. 52 cent. de largeur et o m. 545 mill. de hauteur. Le 

troisisme est anthropoide et mesure 1 m. 76 cent. de longueur. Les deux 

premiers sont ornés chacun de trois facades multicolores au edté gauche, 

de deux facades et de deux yeux au cété droit, d'une seule facade chacun 

aux deux cdtés de la téte et des pieds. L’intérieur de ces deux caisses ne 

porte pas d’inscriptions; je donnerai seulement les inscriptions qui accom- 

pagnent les facades sur la cuve du premier cercueil, celles qui couvrent 
le deuxiéme cercueil étant analogues. 

(—)i ¢-LMTDISIZHSeMUSE SUMS 

fe War VALS oC iS 
FLIES ATS Pel ISA RAS had 

ow oS 

pF. se sail 

aan ti mmeeate 
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Cété des pieds. 

aL eon 
y 
i 
4 
1 

5 ESE 

ST otelo 
Bon style. XII* dynastie. 

73° Table doffrandes en calcaire, au nom de Bialbigp * © Cette table, 

de forme Hotep, est entourée de deux proscynémes qui commencent a 

angle droit pour s’arréter au bec. Le premier, a droite, est ainsi con¢u : 

IAP IMPS YASH SAL TFAS Ales 
Tt pe 

Celui de gauche :(—-) + TALITISO IS FSA, 
SPLESTAMAS ARS WRIT A 

Les deux proscynémes ont en commun cette expression : > Vex . See 7 = 
t : 

Du cété du cou figurent deux bassins rectangulaires sur les bords ‘den 

quels court ce proscynéme : (-—) 128. See 

Bethany" 3) pee? 
On lit également a lintérieur une priére dans ce sens : (=) Tae 

YAMS TPH ABZ a WOK tSaee 

i a Se 7 

74° Belle statue en calcaire au nom de i) 14g, qui avait le titre de 

+ ty a3 hauteur 1 m. 30 eent. Le personnage est agenouillé et tient un 
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naos renfermant Osiris debout, couronné g , tenant { et ayant dans les 

bras un faucon a téte humaine couronné du disque solaire, perché sur 

le signe 7. La statue est d’une bonne facture; elle a une figure souriante, 

une grande perruque a plusieurs rangs, dont chaque tresse est terminée 

par un neud élégant, une petite barbe postiche. Le cou est orné dun 

collier 4 double rangée et d’une amulette représentant la téte d’Hathor. Le 

corps est replet et bien modelé; les manches de la robe, qui ne couvrent 

que l'avant-bras, sont élégamment plissées, une large languette 4 grands 

plis couvre le devant des jambes. Les poignets sont parés de larges bra- 

celets 4 milieu bombé. Les pieds portent de jolies sandales bien travail- 

Iées avec détails finement exécutés. Sur le dossier de cette belle statue, 

qu’on peut regarder comme un chef-@eeuvre, on lit la > sce suivante : 

Be 54s J — RIS ee mY rd erovteen cro: 
au-dessus de la figure de la sur du défunt, laquelle est représentée 

debout et tenant 4 la main gauche un bouquet et un rouleau. 

Sur le dos du dossier courenf ces deux légendes en deux lignes verti- 

cales : (—s) 

$4 SIEM SS RIMISSeS 
tial TMI TS aL Ait) 

iseFdimI-S YEH S WOW Ses 
We ere en PRISE 

Sur le cdté gauche du dossier court cette légende : al eA YT 

o lel PIV 7, => * fA. gravée en creux au-dessus de la 

figure de la seur du défunt qui léve la main droite en signe de respect 

et tient de 1a gauche un bouquet de fleurs. Elle est debout et coiffée de 

la grande perruque. Autour des trois tranches du socle sur lequel repose 

la grande statue on lit : (—«) 

Pet KA bh CTH Olio e le atts 

ise oe LE meee eo ee a 
Sur le devant du grand socle de la statue sont tracées trois ie ho- 

o 

rizontales, en creux, allant de droite A ap : 

—) +e oI=at Pi G20 OF, eae ‘~ Vid 
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@; TiS \yer7iVee Sime oe Pie ols, 

1S ee eS te 7 S33 ho lollies 
shia vallasan paridar da tials ¢ ~~ een. phlgl Ki 

YisstA—b ola a. 
La facade du naos est ornée du disque solaire ailé surmontant les 

emblémes ci-dessous : 

ae SOS RA 
Le cété droit est brisé; il n’en reste ne LE: Babenn S* | 

s pomies - Sur le cdté gauche on Mit : —)1 S mits tg ati) 

igs wor cae 
Sur le bas du naos est gravée une liste d’offrandes en face de laquelle 

on voit le An-mut-f debout, tenant un rouleau d'une main, étendant l'autre 

vers la liste. Une tresse pend sur le cdté de son visage, et il est vétu de la 

peau de panthére. 

hel t.. 

Sere) Se ee 
the alfa a 
reat t 

eet a Pom 
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Le cété gauche du naos porte des inscriptions ainsi disposées : 

 Encadrement. a. A gauche : (--) YAS yh , ge aI Ne, 

SSIS elo Sb A droite : (—) FARE 
Sanh ti—Sikinle = OP i © 

a cath th Vek S Spee! 
Le centre du panneau est coupé par trois lignes horizontales d’inscrip- 

tons : a (--) SY 2 =A. UA 
+ ati | ' j ‘& C. al i lo 7 - Les quatre champs ainsi délimités sont 

occupés par des emblémes ties il- 

Le cété droit du naos a la méme disposition que la face opposée : 

Encadrement. a. A gauche :(-—) FHOS WSS ROT 

DIST Si le BUT Ty BAHT 

YASS. 5. A droite: (—) FHS Pld) Se 

Dah ollel/i Stirs. 

Bandes. a. (—*) Y\2 wehbe OA 

© ALLL FALE A MARU. © (détrnit), Memes emblémes dans les 
cases que sur le cété gauche. 

75° Sandale en cuir a pointe recourbée. 

76° Deux clefs en fer avec dents. 

y ii Un disque de miroir trés épais; diamétre o m. 11 cent. 

78° Un citron (Adal). 

79° Trois faucons en bois }. 

80° Chacal en bois 35. 

81° Vase en bronze W; diamétre o m. 13 cent. 
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82° Canope en pierre sans couvercle sur lequel sont tracés 4 Pencre 

noire les génies funéraires, ensuite Isis et Nephthys soutenant le disque 

solaire porté sur le signe i hauteur o m. 30 cent. 

83° Petit canope en albatre sans couvercle; hauteur o m. 19 cent. 

84° Trois grandes tétes ayant servi de couvercles 4 des canopes perdus 

sculptées selon les traits des gémies funéraires. 

85° Masque grec en albatre, en mauvais état. 

86° Petit Anubis en bois; longueur 0 m. 28 cent. 

87° Faucon perché sur une planchette en bois. 

88° Simulacre d’un canope en albatre (hauteur o m. 23 cent.), sur 

lequel est écrit a Pencre : i ee i] | ® ry Se res YW. 
gx 

89° Restes de trois parois d’une chambre funéraire au nom de + {fj 
Q FR Ag, pore de f+) 443 (voir n° 74). Les dimensions sont les sui- 
vantes : Paroi de droite : longueur 2 m. 23 cent., hauteur 1 m. 57 cent.; 

fond : longueur 1 m. 53 cent., hauteur 2 m. 25 cent.; paroi de gauche: 

longueur 2 m. 3g cent., hauteur 1 m. 62 cent. 

PREMIERE PAROI A DROITE. 

Cette paroi est ornée de deux scénes : la premiére & droite représente 

Anubis a téte de chacal et corps humain a cdté d'une balance, dont un 

plateau porte un coeur + et l'autre la Vérité f- La fracture de la pierre 

a fait disparaitre une partie des deux figures qui complétaient la seéne : 

le défunt conduit par la déesse Mait. Au registre supérieur il ne subsiste 

qu Osiris assis sur son tréne et devant lui une autre figure dont il ne reste 

que la téte coiffée du disque. On lit verticalement au-dessus : | VS + 

Une seconde scéne montre Osiris assis sur son tréne dans son naos et 

protégé en arriére par Nephthys, en avant par Horus et Thot, debout et 



ui” ie [27] 

coiffés de leurs insignes caractéristiques. Au-dessus de ces deux divinités 

court une légende en quatre lignes verticales gravées en creux : (—+) 

EES uation OLY | ok arses ak Some | 
commented 2 &et+. 
pow | SRR aw i pone 

La parol du fond est divisée en deux registres comportant chacun deux 

tableaux. 

Partie supérieure. — La scéne qui orne le cdté droit de cette partie re- 

présente > sy. th agenouillée et levant les bras en. signe d’adoration 

devant i? et Nephthys debout et munis de leurs insignes. Elle leur offre 

une table chargée d’offrandes au-dessus de laquelle court une légende de 

trois lignes yerticales ainsi concue : (—«) | [pas Rie} oO AM 

al LS 
A gauche, \#™ 1 est représenté agenouillé en adoration devant Osiris 

et Anubis debout. Il leur offre une table chargée @offrandes. Légende en 

trois petites colonnes verticales : yitg+h 17 77 \ me. al 

[=i 
Partie inférieure. — A droite, Raat | est assis sur une chaise, vétu 

@une robe courte avec manches larges et plissées. Il est coiflé d'une per- 

ruque, tient $ dans la main droite et tend l'autre main vers un autel A 

lui offert par un prétre debout et vétu de la peau de panthére. Prés de lui 

est représentée ah i assise par terre, vétue d’une robe 4 manches 

larges et plissées, tenant dans la main gauche un bouquet de fleurs. 

Devant le défunt court une légende en huit colonnes : 

=|+al eligi 

Woe. i= 3 
pone prone Redd tT ee =\4q)4—= 

Soo] | 25) 4mg| 43,22] fat 
Idisulrm) Slee Lt. 
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Le cété gauche donne la méme représentation; mais devant la dame 

Rennou figure un prétre yétu de la peau de panthére, qui offre un guéridon 

chargé d’offrandes. Une légende de sept lignes verticales est grayée en 

creux devant le défunt : (—+) 

m1 Nest bel eel ae 

eS Sri te 
VES lal 
goa) SBI Wie elas 

PAROI GAUCHE. 

Cette paroi porte une seule scéne. A droite, Horus et Anubis 4 corps 

humain sont assis, vétus de la shenti. Le premier est coiflé du disque w\ 

et tient le sceptre . Devant eux le défunt | om AF est conduit par la 

déesse Hathor. Entre celle-ci et les deux premiéres divinités se dresse un 

autel chargé d’offrandes. A la suite de cette représentation quatre per- 

sonnes sont debout, levant les bras en signe d’adoration. 

Au-dessus d’Horus et d’Anubis court cette légende : 

[08a Sle sly 
va is 
I= alt 
{= = 

eeetal 

Ann, 

ANS 
ts eeaeed | 

Mond 

* » 

(} (+ | 

(by! ye 
| 
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Devant Hathor court également de droite 4 gauche cette légende : (-—) 

lS | a tH x 
ee 4W.\V 
72 y 

E 
ait |S | a == 

Rea 
some | 4! eo ff eS 

Au-dessus des quatre personnes adorant on lit aussi dix-huit lignes 

verticales courant de droite 4 gauche : (-—) 

Vez HsseeRs 
Hoses —|* 
a eee Slo |= =| | 

en NP AI LF ie : 
= hs) + “jr 

Wa |W 
_— 

(SEI OS] o fry) ae) St 

eerie | 
{* | [=| 

~e | wa 

x |b 
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go° Fragment en bois du signe i portant le nom du maitre de la belle 

statue citée plus haut: #4) © 14 OD tpl ZX. 

g1° Une triade en terre émaillée sur le dos de laquelle est éerit : ee 

g2° Trois scarabées en calcaire servant de pendeloques. 

g3° Quelques petites divinités en terre émaillée, servant de pendelo- 

ques. 

g4° Pied en bois bien travaillé qui appartenait 4 un lit; hauteur o m. 

53 cent. 

95° Quelques coiffures de cette forme ¥, en bois. 

96° Quatre faucons, en bois peint. 

97° Un socle de Sokar-Osiris; longueur o m. 54 cent., largeur o m. 

15 cent., hauteur o m. 08 cent. 

98° Partie inférieure dune statuette assise sur un socle; aucune in- 

scription. Caleaire. 

99° Trois petites lames imitant des lancettes fixées dans des morceaux 

de roseau; longueur 0 m. 16 cent., 0 m. 0g cent., o m. 075 mill. 

100° Balle en bois peint, moitié rouge et moitié noir tacheté de blane 
(cf. n° hh). 

01° Franges tressées. 

102° Fragments de pieds en bois de différentes dimensions. 

103° Cercueil en calcaire, de forme anthropoide, au nom de ¢) Fe XP: 

fils de —s Xt: né de —— 2) _ hem Xf. 

COUVERCLE. 

On lit sur le couvercle trois lignes verticales : | fea 5 + \= 

¢.2205-2 52.917 aea Tn 
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Ws Te Foes IT hall oat 

NS— Poe y: Pees tT me JIT St 

= en ee Oe . pr fit 4 AIS 

S=lTHYH—SMLIY SSP Lusi yt. 
Rien sur la cuve. Bon travail. Epoque nce 

104° Un couteau avec lame en fer, manche en bois; longueur o m. 

195 mill. Epoque copte. 

105° Un are en bon état; longueur 1 m. 70 cent. 

106° Quatre chevets en bois, forme ordinaire. 

107° Partie supérieure d’un vase 4 parfums, en caleaire et avec cou- 

vercle. On y lit: 4 & 77. 

108° Statuette décapitée de chacal couché; longueur o m. 4o cent. 

109° Une barque en bois n’ayant plus qu’un seul matelot; longueur 

om. 82 cent. 

110° Outils d’un ciseleur sur bois, trouvés le 23 février 1914 dans 

un petit sac en toile double qui contenait également quelques morceaux 

de colle forte et un morceau de fer. Ce dernier morceau est muni de 

deux trous et semble étre le manche d’un couteau. Détails et formes des 

outils : 

Burin : lame en bronze, manche en bois, muni d’une bague en cuivre; 

longueur o m. 21 cent. 

Deux burins: lame en bronze, manche en bois. 

Sept ciseaux étroits : manche en bois, lame en bronze. 

111° Table d’offrandes en calcaire trouvée dans la nécropole de Siout 

le 91 février 1914; longueur o m.4o cent., largeur o m. 27 cent., non 

compris le bec, qui mesure o m. 23 cent. de largeur sur o m. 02 cent. 

de saillie. 



lil 

L
i
a
w
 
ite 

S
P
S
 

UP 

P
A
T
S
]
 

V
b
 

F
N
 

“T 

i
h
 

P
o
r
e
s
 

i
e
 

d
h
s
 

4 

xO 

y 

=> 

eo 

:~ 

os 

_~ 

PrTd 

oe 

ee 

Ff 
eile 

t bows 

be Be << 
— a =e Ne 

—_ Cc (— ms 
() Le signe typographique en sens inverse n’existe pas. 

= 



Pl.d 

\ ‘ 

Sa 

a 

aan, 

Fe 
C24 

Se 

ee 

ts 

eT 

ae 

“
«
 

s
a
h
 

K
E
S
 

E
E
C
 

- 

Annales du Service des Antiquités, T, X VI, 

Ph
ot
ot
yp
ie
 

Ca
ta
la
. 

- 
Pe
ri
s 

E
.
-
F
L
o
u
s
t
y
E
n
.
 

—-
 

V
u
e
 

d
’
e
n
s
e
m
b
l
e
 

de
s 

fo
ui
ll
es
 

4 
l’
ou
es
t 

de
 

la
 

fo
rt
er
es
se
. 





HITE Annales du Service des Antiquités, T. XVI. 

"‘p
hs 

as
t[
s9
J 

ap
 

ur
fq

 
— 

“y
ad
is
no
p4
-1
q 

i I ‘ i ; H 

lt? te ee ee 

r 

Pee 

o 1 t.. 

“
~
 

. 





Pl, UI Annales du Service des Antiquites, T. XVI. 

‘p
io
u 

as
i[
s9
] 

ap
 

ur
yg
 

— 
‘*
ys
dt
sn
oy
q-
1q
 



‘ E 

seh a 
fe 

T
y
 

at 



Pt, 1¥ XVI. al 

. tés, 7 iqui 
’ 

Annales du Service des Ant 

nord. 
V
u
e
 
W
a
s
s
e
o
s
b
l
e
 
apres 

la 
fouille. 

Phototypie 
Catala. 

- 
Paris 





ee 

Parkins 

~~ ee 

eo al oe 

Se ee en ee ee) a Se eee 

a= ie a cease ra a pt Si 

ag [33] 

112° Table doffrandes en calcaire, au nom de al mf; longueur o m. 

62 cent., largeur o m. 46 cent. Trouvée le 1° mars 1914 a Siout. La 

surface supérieure est divisée entre un champ évidé portant deux vases j 

et un pain ¢ en relief, et deux bassins rectangulaires contigus. Des in-. 
=» 

scriptions forment Pencadrement. En haut et & gauche : + as \ a % 3 eG 

TsoereeT UAV TIKSSIINNN DT 
a droite: + 7 | 2 S- 

113° Sur un fragment de table doffrandes on lit au cédté epee la 

Beere suivante: | 7 Afro f tb Am, lef 
an 

114° Un arc en bois bien conservé; longueur 1 m. 70 cent. 

115° Une amphore romaine contenant quelques lentilles qui furent — 

partagées entre la collection Khachaba de Siout et le Musée général du 

Caire. 

116° Un couteau, lame en fer(?), manche en bois; longueur o m. 

31 cent. Basse époque. 

117° Un petit chien en terre cuite debout sur un socle; hauteur o m. 

07 cent. y compris les oreilles, longueur du socle o m. 065 mill., lar- 

geur om. 03 cent. Epoque douteuse. 

118° Rateau en bois d cing dents, dont deux manquent. Le manche est 

également perdu. Ancien Empire. 

119° Une hache, manche en bois, lame en bronze; longueur 1 m. 

175 mill. La lame, de la forme =, est percée de quatre trous pour 

passer les liens qui la fixaient au manche. Ancien Empire. 

120° Grand baton en bois légerement recourbé vers la poignée; lon- 

gueur 1 m, 175 mill. Ancien Empire. 

21° Poignée de bouclier en bois. 

122° Les Coptes avaient employé un des tombeaux creusés par les 

anciens Egyptiens sur la falaise nord de la montagne de Siout pour en 

Annales du Service, 1916. 7 
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faire une chapelle funéraire, sur les parois de laquelle on 

légendes coptes accompagnées quelquefois par des portraits. 

ad. ANOK‘IGPEM'IGACTIPM 

APU MAMEOYEATO 

BHYN. Bete 

A Vintérieur de la niche : 

SRN ARAN eee YAO 
———<— — —_—=S eS 

NAY TOC icn EXE CNORKOVIRGHAIGED 

d. Au-dessus de la niche : 

ni@T : MayHpe 

nénm NA ETOYAB 

TEMAY MAPIA : 16 

NNI@T : MIXAHA : 1G 

5 NIMT : XAAM : ATIAA 

MOAA@ : AMAANOYN 

AMIAPIB > ATIATEPE 
MIAC : ATIA GN@X : A 

1A MAKAPG : ATIA 

10 BIK TOP ATIAPHBA 

MQ@N : ATTA MHNA : ATIA 

KEMPKE : NETOYABTHPOYKA 

TANGY PAN@PINGNNGy — 

G2AMHN : 1C NG XI 

e. Sur la paroi de la chapelle : 

OATIOCATIAAIG“~G 

NACONM@NEMpECWMAd) Y MACONBIK T OPAPINAMEEGYE *//40 

ANAI@MNTT TANIAA +e 



oe oe [35] 

représenté de face ayant derriére lui une construction en pierre 

rive 4d mi-corps et indique probablement la fosse de Daniel. 

TNI@TES 

2NGO 

mw T poc 

or 
ICMEXC 

MACON M@HCYC : KOYIGVE 

MACONTANNOY TEKOYIGAHACX.WY 

Woda --MACANBIK TOP 

On lit sous un cheval mal dessiné : 

M@HCYC NEMmpopuTHC 
NATINOTEKO' 

. A un autre endroit de la parol : 

ATIAATIOAA@ 
— aTtAdbOIBAMM@DN 

ATA MAKAPG ATTA 1GPEMIAC 
ATIAPIBIMMHCHCATIATIAY.AG 
NET OYAABT HPOYAPINIAMEGYG 

ANOKMONGOYI2AMHN 

4, Au-dessus d’un buste d’homme de face : 

ATIABIK TOP 

hs j Un ange debout entre deux cavaliers. 

 k. Sur la paroi de la porte figure le portrait de la Vierge assise sur 

ne chaise et embrassant l’enfant Jésus. 

123° Trois outils de tailleur de pierre en fer(?). Epoque douteuse. 

7. 
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124° Table d’offrandes en calcaire au nom de * ! \, né de “(he 

et de it AN qui est né de eae T et de \e=| \; longueur o m, 31 cent., 

largeur o m. 245 mill., non compris le bee. 

Sur la face on voit le signe hotep, deux vases 1; une ole, une cuisse 

et des cdtes(?). Viennent a la suite deux bassins oblongs qui se déversent 

au dehors par un canal passant a travers le bec. Le bord extérieur porte 

deux priéres : 

A droite : eae USS 

ml HT NQoR TSN air 

A gauche : LID Sorr sie 
a \ ; nt \ My an te ae a. Ce dernier mot est commun aux 

deux noms propres qui lavoisinent. Les inscriptions sont en creux et né- 

gligemment tracées. Moyen Empire. 

125° Cercueil en bois destiné & un enfant dgé de 15 ans environ; 

longueur 1 m. 79 cent., largeur o m. 41 cent., haut. o m. 485 mull. 

Coté droit : )FaI TBST Heals Sal 

Ey mi 

\7 iokdgens 

\ Ly \7 
—> el 2) 

Cbté gauche : +I RTD TVS ee AD 
YW Wah. 

Kt sur quatre bandes verticales ee = | #\ , 2: 1 7 | nm \/ Ht 

Wz ANS l= 
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Cété de la téte. Cété des pieds. 

nies (tein 
1A} (44 “lf 

tltia| {elas 

COUVERCLE. 

Deux lignes verticales écrites en bleu courent sur le couvercle : (-—) 

AT MNT POSIT HEA? 
ji-sc)) BT vache Te a = 
La momie y est restée enveloppée dans ses bandelettes. Moyen Empire. 

On y a trouvé les objets suivants : 

126° Une hache dont le manche (0 m. 78 cent.) est en bois et la lame 

en bronze (o m. 17 cent. sur o m. o47 mill. de largeur). 

127° Ecritoire en bois contenant cing calames en jone. 

128° Tablette de scribe en bois, couverte d'une couche de platre sur 

toile; longueur o m. 4g cent., largeur o m. 23 cent. 

129° On lit sur le socle d'une statuette en calcaire : 

OM ie =e Se 

tis FSi 

bd ale) [Lie 
. 03 | 4% ei his 

Migimiic| |2)S 
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130° Cercueil en bois peint en jaune, au nom de == | \} ie lon- 

gueur 1 m. 83 cent., largeur o m. 43 cent., hauteur, y compris le cou- 

vercle, o m. 52 cent. 

COUVERCLE. 

Le couvercle porte trois lignes verticales Hy —«) ith Wde 1h 

FAM TFS ESI TGS GIT 
A WYCEy SIS ARS ST 
MYM BU SITS ANY I¥ 
En petite éeriture : #\Y\=[ Th. 

CUVE. 

Les deux grands cétés sont ornés chacun vers le haut de deux lignes 

horizontales sous lesquelles descendent quatre légendes composées cha- 

cune de deux petites lignes verticales. Entre ces colonnes, sur le cété droit, 

on voit d’abord les deux yeux, puis entre les autres, des tables basses — 

chargées d’oflrandes. Sur le cété gauche, au lieu des yeux on a deux 

bouchiers et deux ares, ensuite deux tables basses : lune chargée de 

cruches et l'autre de signes ¥. Nous reproduisons ici la ligne et les lé- 

gendes : 

Coté droit : (—-)} + TATI~PSMOTOP SMILE 
ST RY—I\Shz eis 
PINAL. 

i]3] Jala] JeF 
“li; IES] ee 
<i fli 

|. bao 
is 

t | [Plan | 
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Coté gauche : (—) | 2 AV POT Sol t ea I= 

Se MNCS MSAS AIK t lal! 

eei/ o\\Ei3—i- 

|} = |e 0 
a| am f ~ «I 

eae ere 
Cdté de la téte (—). Coté des pieds (—). 

Aicity) Imingy 
meses (oa! 
Har] de Wat) Sa 

clietal fel Littry 
Aucune inscription a lintérieur. La momie est dans son cercueil. 

131° Cercueil en bois peint en jaune au nom de wa \ a lon- 

gueur 1 m. 76 cent., largeur o m. 38 cent., hauteur, y compris le 

couvercle, o m. 46 cent. Trouvé dans la méme tombe que le cercueil 

précédent. 

COUVERCLE. 

On y lit deux lignes horizontales tracées en bleu : (—«) | ce \ ra 

Te O=-WS PET AVIAs itd SUI 

me, Heb: 
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Coté droit: (—-) + 7 7 ger FSP 1S Sale ~\ 

AV iy 

\ od a pee 
7 | AR | | 7 , 

oe . a me 

Coté gauche: + 7 VPS TOTS el BM 
2. 

Q =" 

om | = 
a (sic) alll (sic) 

Coté de la téte. Cété des pieds (—«). 

Vo Wo Fle 
im mratb ay I! : 

b mie) 
ofA) g t\=|3 

Awe, — 

Rien & Vintérieur. 

132° Botte dont le couvercle représente le dieu Sokar barbu, la téte 

coiffée dune perruque; la barbe manque, la poitrine est ornée d'un ousekh. 

C’est le simulacre d’un cercueil au bas duquel est représenté le dieu Sou 
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4 ; ailé et coiflé du disque solaire; la cuve est décorée de quatre génies funé- 

_ raires, dont deux sont a droite et deux & gauche, et porte cette légende 

SD mabderite: 4) ATI PS LLP PEN S Bois 
longueur o m. 35 cent. 

| 133° Chevet en bois recouvert d’une couche de stuc et colorié en jaune. 

_ Sur la partie concave qui recoit la téte se trouve dessiné en rouge le disque 

solaire d’oui sortent deux mains ——«_Oreme. Sur la colonnette carrée on lit 

les légendes suivantes tracées sur les quatre faces : (—«) (a) +7 #\ j 

rai (4) ee eke Sil a= i 
290)! =) 2B ome 2 yk 

Nie Woe +23. 
Le stuc est trés fragile et commence déja a s écailler. 

134° Cercueil en bois compact, au nom de % "6"; longueur 1 m. 88 cent., 
largeur o m. 52 cent., hauteur, y compris le couyercle, o m. 60 cent. 

Le couyercle porte quatre lignes soigneusement écrites en creux, en 

gros caractires : (—«) } +7 MN WPISTOS— WIS I 
FN DSU ZAIS IV SU INI AS 
THY LUMA INIT UM HEY LSTAT 
MyM PS IIIT IS LIINE T SRST 
Jey IAT RH PRESS 
Tx: 

CUVE. 

Les quatre cétés de la cuve sont couverts inscriptions funéraires 

écrites également en creux et d’une finesse parfaite. Nous les donnons ici 

dans leur disposition originale. 
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Cdté de la téte. 
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Lintérieur est couvert inscriptions et d’objets dessinés. Moyen Empire. 

135° Objets trouvés avec ce cercueil : 

1° Une hache : manche en bois compact et lame en bronze percée de trois 

en trois pour les liens; longueur o m. 78 cent., diamétre du manche 

om. 025 mill., largeur de la lame 0 m. 07 cent. Bon trayail. 
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2° Un grand baton en bois recourbé par le haut; longueur 1 m. 26 cent. 

3° Un chevet en bois formé de trois~piéces : lappui cintré, la colon- 

nette de forme carrée et la base. L’appui a recu au milieu une piéce en 

forme de losange fixé par cing clous et a une hauteur de o m. 065 mill. 

Le socle ou la base a o m. 25 cent. de longueur sur o m. og cent. de 

largeur. 

136° Table d’offrandes en calcaire; longueur o m. 57 cent. y compris 

le col, largeur o m. 5o cent. Elle est au nom de a, et de forme holep. 

La face supérieure représente au centre, a droite, des cételettes , une cuisse , 

une téte de beuf et une piece de viande; a gauche, une oie troussée, un 

quartier de viande et quatre pains ronds sur une natte; ensuite deux vases 

i qui se déversent dans deux bassins oblongs. Le pourtour porte deux pros- 

cynémes : celui de droite est +74 res w]e tell 

eT VAST SA. celui de gauche est} 7 AISI 

ST A SRSA LIA ISR. Pas 
dinscription sur les tranches. Moyen Empire. 

137° Grande statue en bois compact; hauteur 2 m. 25 cent. y com- 

pris le socle; ce dernier a une épaisseur de 0 m. 20 cent., une longueur 

de 1 m. 29 cent. et une largeur de o m. 435 mill. Elle a été trouvée 

dans les débris amassés au sud du grand spéos de Hapi-Zefa et prés 

desquels on a également recueilli quelques planches d’un cercueil au nom 

de BA mb et une autre statue semblable a la précédente mais petite, 

car elle ne mesure que 1 m. 38 cent. La premiére statue a beaucoup souf- 

fert : elle a déji perdu les yeux et recu des dégradations qui ont diminué 

de beaucoup sa beauté. Elle représente un homme en marche tenant de 

la main gauche un grand baton trouvé pourri et de la main droite un 

baton recourbé. Elle est vétue de la shenti et coiffée d'une courte perru- 

que. La seconde statue est en trés mauvais état et anépigraphe. 

138° Panneaux d'un cercueil trouvés non loin des statues précédentes. 

Premier panneau : (+) }} 2 ATITEYOTS ESM 
Tee SLAY 2 TIKFTIZNAL SUP 
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AHP AAA SIIISCULALI DS tbs? 

Wyre e LISS ALE BY eS ba 

Rl—SARIZ SIL. 

Second panneau : j 1 eee See = sit .  “ fi 
% see wet a 1 

SSNS PI Hb We Sides 

SIV @M{A OA ASI— AAS aE 

ia WEE AS} + lbh td 

PRAT ASS. 
Les inscriptions sont en creux et rehaussées de bleu. 

1\Yii W ~~ = 1 => 

139° Deux boucliers en bois recouverts dune couche blanche de chaux 

et tachetés l'un en noir et l'autre en rouge. La bordure a une double rangée 
de points. Chaque bouclier est muni au dos d'une poignée transyersale en 

bois fixée au moyen de deux chevilles. Largeur o m. 39 cent. 

tho°® Deux chevets en bois : la colonnette de l'un est ronde, celle de 

Pautre est rectangulaire. Ils mesurent : le premier 0 m. 214 cent. de hauteur, 

le second o m. 16 cent. Moyen Empire. 

141° Bas-relief en caleaire détaché d'un tombeau; hauteur om. 23 cent., 

largeur o m. 5g cent. Il représente 4 gauche, et gravé en creux, des me- 

nuisiers négres fabriquant des caisses et des portes; a droite, des chaises, 

des sellettes portant des vases et des tables basses chargées de pains et 

doignons. Piéce dart d'une finesse remarquable. 

. . . . deed, 

ihe° Cercueil en bois peint en jaune, au nom de eS (var. 

P=" 3. FS. Pd) ST} gs longueur 1 m. 77 cent., largeur 
om. 375 mill., hauteur o m. 485 mill. L’intérieur est orné dobjets 

et de légendes. XII* dynastie. 

143° Cercueil en bois peint en jaune, au nom de 3g, &™, var. 3g. } 
9; longueur 1 m. 97 cent., largeur o m. 48 cent., hauteur o m. 
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56 cent. y compris le couvercle. L’intérieur est couvert de figurations d’ob- 

jets en couleurs et de textes. La momie y est encore. XII* dynastie. 

14h° Cercueil en bois au nom de }{l J; longueur 1 m. 82 cent., lar- 
geur o m. 45 cent., hauteur, y compris le couvercle, o m. 53 cent. Il ne 

contient pas de momie; lintérieur est dessiné en couleur avec textes funé- 

raires. Les inscriptions intérieures sont gravées en creux. XII° dynastie. 

145° Quatre sandales en feuilles de palmier 4 l'usage des momies. 

146° Partie supérieure dune canne en bois portant en creux une 

ligne yerticale ainsi concue : (——) {TF HORTA! OS 

MEN Pty THEN! Bo. 

147° Partie supérieure d’une petite stele cintrée. Au sommet un homme 

est agenouillé, levant les bras en signe d’adoration devant le chacal a : le 

nom de cet homme est perdu. On voit au-dessous une autre figure d’-homme 

dont il ne reste que le buste : il offre de la main droite { et 4 i une déesse 

assise sur une chaise, coiffée du disque solaire orné @ureus, et tient a 

la main gauche le sceptre 4. On lit entre cet homme et la déesse : pr 

148° Petite table d’offrandes en calcaire, au nom de nA | i fs a 

longueur o m. 35 cent., largeur 0 m. 225 mill. y compris le bec. 

Inscriptions en encadrement : en haut et a gauche : (-—) + fas \ ae 

; A ~ Pend CB a= ADU Js en haut ot & droite :(—=) 2 MTS 
4 Ad — ~ 

oe ow Il. 
Centre. En haut, amoncellement de provisions; en bas, deux bassins avec 

rigole aboutissant 4 un canal central qui conduit au bec. Moyen Empire. 

1hg° Masque doré et orné de guirlandes en rouge, cheveux noirs 

bouclés. 

150° Petite boite en bois peinte en jaune et ornée de lignes verticales; 

longueur o m. 33 cent., largeur o m. 22 cent. Elle porte sur un seul 

cdté cette légende écrite en ligne verticale : in ‘~ ca ii aA w¥ “. I 

—s 5 
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151° Table d’offrandes en calcaire, au nom de — a Xt: longueur o m. 

27 cent., largeur o m. 28 cent.; bec, longueur o m. 07 cent., largeur 

o m. 06 cent. Moyen Empire. 

Inscription en encadrement : en haut et 4 gauche : + i i ‘-_ ¥ 

weWAS oN  eeeateee Lh ol er en haut et & droite : 

[BEET SIE ye NIA eee Xp <a Ht 1 all 

Le bas est divisé entre deux bassins rectangulaires contigus, avee écou- 

lement par le bec; le centre porte deux cuisses et une téte de beuf, une 

ole, deux vases } inclinés, ete., et, touchant la bordure de droite, Pinserip- 
. nwa Laem 

tion : FF nF reek we 9) dans un carré. 

159° Trois statuettes funéraires en terre cuite peinte en jaune sur 

fond blanc; longueur de chacune 0 m. 20 cent. Elles portent cette légende : 

RY eaed bs 
153° Table d’offrandes en calcaire au nom de 4 | ® | ip. Le bec 

est un peu en pente. 

Inscription en bordure en haut et a gauche : VroM lo 1 3 pi 

a4 Sey WITT OM MP aN gy: A droite il n'y a pas 
de bordure. Le champ porte plusieurs figurations : une cuisse de beuf, 

un pain rond, un vase i. etc., et, dans I’angle gauche inférieur, un bassin 

rectangulaire. Moyen Empire. 

154° Stéle cintrée en calcaire; hauteur o m. 36 cent., largeur o m. 

21 cent.; trouvée le 11 mai 1914. On y voit au sommet le chacal debout 

sur un support & et accompagné de cette légende : \ fy te $__- 

A droite de cet embléme, la figure du défunt — \& 4 est tracée 

debout et levant les bras en adoration devant quatre couples de chacals 

marchant deux 4 deux. Une petite cassure au cdté droit : AM a. 

195° Quatre statuettes funéraires en bois et peintes en jaune sur fond 

blanc; longueur de chacune o m. 23 cent. Elles portent cette légende : 

IMATIRIS RUM. 
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156° Figurine en bois peint en jaune; longueur o m. 20 cent. L’écri- 

ture est effacée. 

1 27° Table d’offrandes en calcaire dont l’angle droit manque; longueur 

om. 31 cent., largeur o m. Ao cent. Epoqite grecque. 

158° Trés joli cercueil en bois (longueur 2 m. 145 mill., largeur o m. 
=~ ¥ m= + 

53 cent., hauteur o m. 60 cent.) au nom de j2\4 7 § var. ia 4 

\|. Les cétés longitudinaux de ce cercueil sont ornés chacun de trois 

facades de maison peintes en couleurs, et les deux petits cdtés sont ornés 

d'une seule facade chacune. 

159° Momie romaine dont la figure et les bras sont bien conservés; 

longueur 1 m. 53 cent. La téle est ornée d’une guirlande, les poignets 

de bracelets, le cou d’un collier et les pieds de sandales. 

160° Gaine de momie de I’époque grecque; longueur 1 m. 55 cent. 

161° Cercueil en bois au nom de 6. &W A 4 has’ 4 §; longueur 2 m., 

largeur o m. 5o cent., hauteur o m. 55 cent. 

COUVERCLE. 

On lit sur le couvercle le texte suivant : (—«) 

PF 2M PS TS OMINSUT PEAS 

fFSIRS HT ISIVARRAS AL SS 

ISIIIV Sido ta AMS are) 

FRIKK VV DTS TOU IPA 

ToS OW SHAS ee AIR 

SIS<ISWy | MIVAUSAASASINI CS 

PAYS OM TW HI S IA OS IAS 

Rime Si 
Annales du Service, 1916. 8 
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CUVE. 

Coté droit : (—) |¢ TATIZ ASCH SANE TS 

EAL TK URINE Wo 

SP SUIPALE SIV PSSA 

SHIT SS oT AT= Delt )> es 

BRIS RMI AUTRE T-Bone 
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UN SARCOPHAGE DE TOUNAH 
PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Au mois de mars 1915 le Service des Antiquités fut avisé par son In- 

3 specteur de Minieh, Tewfik effendi Boulos, qu'un sarcophage en granit, 

brisé par des voleurs, sauf le couvercle en bon état, avait été découvert 

% dans un puits de la nécropole de Tounah. Les menus fragments furent 

a envoyés tout de suite au Musée; ce n’est qu'en novembre suivant que Moham- 

med effendi Rouchdy, qui avait pris charge de la surveillance du district, 

put nous faire parvenir le couvercle et les autres pitces, donnant en méme 

temps dans son rapport des indications sur le lieu de la découverte. 

Le puits a 11 m. 45 cent. de profondeur, 1 m. 55 cent. de cdté et 

29 m. 35 cent. a l’ouverture. Il traverse d’abord une couche de sable 

compact de 1 m. 65 cent. d’épaisseur, puis du sable fluide, si bien que 

les constructeurs avaient di garnir les parois de dalles de grés. Les yo- 

leurs n’avaient pas déblayé entiérement le puits, mais, partant de 2 m. 

30 cent. sous le sol, ils avaient creusé a travers le sable un boyau qui les 

avait menés au plafond de la chambre sépulcrale. Celle-ci, qui s’ouvre au 

fond du puits et dont lentrée est bouchée par un amas de décombres, a 

3m. go cent. de hauteur; elle est divisée en deux par une cloison trans- 

versale de o m. 55 cent. d’épaisseur, avec une porte de 1 m. 25 cent. 

de largeur. Les deux piéces ont 3 m. go cent. de largeur; celle d’avant 

a 7m. 10 cent. de longueur, celle d’arritre 4 m. 25 cent. 

En raison de la nature inconsistafite du sol, extraction des débris du 

sarcophage qui jonchaient la seconde chambre ne fut pas aisée; elle se 

fit par le trou des voleurs, car le débloquement de la véritable entrée 

aurait pu étre dangereux. Aucun autre objet ne fut trouvé dans la tombe. 

Le sarcophage anthropoide est en granit 4 gros grains, le couvercle 

rose et la cuve grisdtre. La longueur est de 2 m. 28 cent.; la largeur 
maximum est de o m. 88 cent.; la cuve mesure o m. 84 cent. de hauteur 

8. 
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a la téte et o m. 79. cent. aux pieds, la hauteur de la téte et des pieds 

du couvercle est de 0 m. 60 cent. 

Le monument est lourd d’aspect, le couvercle est large, mollement 

arrondi, la face plate : ces sarcophages de la XIX° dynastie sont les pré- 

curseurs lointains de ceux d’époque perse qui, exportés en Phénicie, 

servirent pour la sépulture d’Echmunazar et des rois de Sidon. 

Le couvercle est intact; la cuve, déja fendue dans l’antiquité et conso- 

lidée par des queues d’arondes, avait été mise en piéces plus tard par 

les voleurs, cependant tous les morceaux ont été retrouyés, sauf la partie 

correspondant au sommet de la téte. 

COUVERCLE. 

Le couvercle est sculpté en forme de momie. Le défunt a une perruque 

divisée en petits cylindres, une courte barbe carrée du bout; son front 

est ceint de trois guirlandes de feuilles repliées et sur sa téte est posé 

un bouquet de trois lotus, dont deux en boutons et celui du milieu épa- 

noui. Il a des boucles d’oreilles lenticulaires, un collier de perles oyales 

peintes alternativement en jaune et en rouge; un pectoral sur lequel on 

voit un scarabée entre Osiris et Isis assis est suspendu h deux triples rangs — 

de perles. Les mains croisées sur la poitrine tiennent " et f. Au-dessous 

des mains la déesse * ~ est représentée agenouillée sur ram, coiflée du 

disque, étendant ses ales au-dessus desquelles sont les deux uzas; plus 

bas une colonne d’inscription placée sur la ligne médiane s’étend jusqu’a 

la pointe des pieds : a ie Oe I 0 a. el a ron Pa 

LW FI #.- 
Sur les cdtés de la poitrine on yoit une 4me en adoration Om, ayant 

au-dessus d’elle un #3; les deux légendes sont identiques : + Ly ff 

& (\(IZ2; juste en dessous une bande transversale porte : 4 gauche 

HSH Zale: a droite VAS tae 

i ei 
Le bas du corps est sectionné par trois bandes transversales descendant 

de la bande médiane jusqu’au bord de la cuve. Elles portent : 

A gauche : 1° 4S SN Ses 2° VAAN 
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SH LM SISA IA 2 AST 
=W=S= Ih 

Adroite: ° KM 2 QASPAS~ MS via 
SSPASIIINSSS Lots ALIA 
SL Fi. 

Dans chacune des cases comprises entre deux bandes transversales et 

la bande médiane te défunt est représenté vétu dune grande robe, en 

adoration devant un des génies funéraires debout, avec sa téte caractéris- 

_ tique. Dans les trois premieres cases il est & genoux, il est debout dans 

la derniére; les légendes sont disposées en deux colonnes, devant et der- 

*riére le génie, et se lisent ainsi : 

A gches 2 NAN II wlhds 2° | AVS 

a [me Sb MA. A droite : 1° | | RSS 

oe TMs VS ALLL SMS ST - 
A Pe . les passages soulignés sont écrits en sens inverse; d droite les 

hiéroglyphes sont tous tournés vers la gauche, en sorte que les colonnes 

sont rétrogrades. 

Dans la partie correspondant au-dessus des pieds, Isis 4 gauche, Neph- 

thys a droite sont représentées agenouillées, la main appuyée sur Q et devant 

elles sont figurés les yeux mystiques. 

D’autres inscriptions sont gravées sur une bande longeant l’extrémité 

des pieds : & gauche : (--) gl © $7 sit ot f Biel e T= 1G 

PROMI: & droite : (—) SS MW hes ol—s 

MAW 97 ROHS. 
Sur les cétés, et longeant la partie inférieure du couvercle, on lit ces 

inscriptions : 

A gauche : (—) VO WANT Tie bid — 
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IRISH I TTB wWESAL 

eaifallenco 8 

A droite: (—) NAY T9+ Ma UT i eso 

=i ahi WOES Ie 41H 

oe fits 
Sous les pieds, une Isis coiflée du siége est agenouillée sur om, les bras 

ne La légende en colonnes se lit devant elle : eo ee \ Los — =\ 
pwn Hereced docneeh, 

aw ee ST +H ORS CATT S 

CUVE. 

Les parois extérieures de la cuve sont ornées de représentations de divi- 

nités entremélées d'inscriptions en colonnes verticales. Les gravures étaient 

rehaussées de peinture jaune qui sest conservée en partie, surtout sur 

le cdté gauche; a droite, peut-étre par suite d’un feu allumé dans la tombe, 

quelques traces de couleur sont rouges. 

Coré caucus. — I. Sur le cdté de la téte. Un grand chacal couché sur 

un coffre, ayant une bandelette au cou. Au-dessus de lui : & ,° #3. 

II. Thot tenant 4 deux mains une enseigne "yr, ou signe du ciel ee 

sur un long baton. (=) | Ve fA mM Se HE 
“al-) = "Ata 

ke 1 ae DD a DF TS 

ROI MOYO 2 ete 

(} ==. 

Wl 

III. Le génie Amset, anthropomorphe. (—«) | = oe pee Tot oD Awe 

22ers Te kU SH ite SSlolig€ 

WAL | ey SMS ab} De 
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IV. Le génie Hapi, & téte de cynocéphale. (—*)} N].1, At 

NaS P M-CINhia pape 

on Pom NS Me in Read bee A 

FIT Swear Tic} ase iaael eis = 

4 aie Rate | PON Ol re 
V. Thot tenant une enseigne en forme de ciel. (—+) + 1. X 

ease gay aes 

AE IMh. 
Céré prorr. — I. Chacal couché. Au-dessus de lui, “> entre les deux 

yeux. 

II. Thot tenant Penseigne céleste. (—«) | Yinhi:=— Re xX 

(ara | pe ee et fen ia eS 

Mi=sm—L ees TMi alu 

i RT alle th Si eimai, So AS tea OL MO A» So 

ee Pe i eulli osteo: la widite 

}= * Cd. 

III. Génie debout, a téte humaine. ( hE tg | NOE IE a = (T= 

= = ee Bee jo SP |S = = a= Me > 2 o's 

am ~“eO we 

1d eS Shee i Kewl. 
IV. Génie debout, a téte de chacal. ( gern | yee wd dit 

tent St oy Be as. 

eee estas olf 

i ee S| ME 

pow TOY => Sr 
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V. Thot tenant Tenseigne du ciel. (-—) | pat eek ‘itn 
DLL pwn ~ 

SALTIISIY SA i STi Sih 
IMMURLTLSLNSH=to dhe db SIKSSHE 
mito 6 Tete ee 

Téte. — Un morceau manquant nous prive de la représentation qui 

se trouve au sommet de la téte et qui devait étre celle de Nephthys. 

Pieds. — Sous les pieds, une Isis debout, coiffée de Vhiéroglyphe de 

son nom, est accompagnée de cette légende en colonne : me 

Tt. ay 
Il n’y a aucune ornementation 4 Tintérieur de la cuve et sous le cou- 

vercle. 

Les textes sont loin d’étre corrects, mais on remarquera qua plusieurs 

reprises on s‘est efforcé de sortir de la banalité et d’introduire dans les 

inscriplions la mention de divinités ou de villes de la région, comme 

Nephthys de Lycopolis ~— 4 gy, puis s @ Cl @% qui sont, je crois, 

Béni Hassan et Hour. Ceci était 4 noter comme essai (épigraphie régio- 

nale. 

G. Daressy. 
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UN NAOS DE DOMITIEN 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

L’application de la loi sur les antiquités a mis le Musée du Caire en pos- 

session d'un naos amené de la Haute- -Egypte, mais sans qu'on puisse 

reconnaitre exactement la localité ot il fut trouvé. D’aprés un de ses dé- 

tenteurs précédents, il aurait été découvert dans le voisinage de Téma, 

mais cette indication vague ne permet pas de déterminer s'il provient de 

Kom Esfaht, @El-Birbeh, de Kom Ichgaou, ou de Gaou qui est sur la 

rive opposée. 

Ce monument est en caleaire grossier; la largeur de la base est de o m. 

65 cent., la profondeur de o m. 78 cent.; le naos méme a o m. 54 cent. 
de largeur; la hauteur jusqu’au haut de la corniche est de 1 m. 08 cent., 

un toit de o m. 08 cent. de hauteur le surmonte, en forme de pyramide 

écrasée, 4 sommet plat. Le vide intérieur mesure o m. 28 cent. de lar- 

geur, o m. 43 cent. de hauteur et o m. 57 cent. de profondeur. 

Comme dhabitude, les montants de la facade sont ornés en bordure 

dune baguette d’angle. La corniche est couverte de plumes verticales, 

creusées d’alyéoles probablement peints primitivement de couleurs variées, 

et chargée d'un grand disque ailé. Au-dessus de la porte et sous la baguette 

s'étend un autre eh ailé qui parait avoir été accompagné de chaque 

cdté de la légende ees ie Le naos west pas entier; il a été brisé en 

deux grands morceaux un peu au-dessous du toit, et les parois latérales 

en un certain nombre de fragments plus petits qui n’ont pas été trouvés 

ou recueillis. Un des possesseurs récents avait tenté de restaurer le mo- 

nument, et les parties manquantes avaient été remplacées par des platrages 

sur lesquels on avait gravé des figures et inscriptions de fantaisie. Comme 

on n’a pas encore débarrassé le naos de ces additions maladroites et que 

la colle et le platre répandu a profusion empatent les parties anciennes, 
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je ne puis que sommairement indiquer les figurations qui ornaient les 
parois. 

INTERIEUR. 

Fonn. — Deux registres superposés. 

Au bas, double tableau. A droite, un souverain coiffé du casque présente 

deux bandelettes 2.’ Min debout sous sa forme habituelle ayant derriére 
lui un édifice surmonté de ]. Les deux cartouches royaux sont vides; le 

dieu est appelé =- # oS + 7] 7 14 |; entre les personnages on lit : 4 

Le. 

A gauche l’adorateur (cartouches vides) tend des offrandes indistinctes 

a un sphinx coiffé du pchent debout sur un socle éleyé, qui est désigné 

<= 444. Au-dessus de l’animal on yoit un disque ailé i La légende 

semble étre = afl] ]]. 

Au registre supérieur, gauche, le personnage se présente mains baissées 

vers Isis coiffée des cornes et du disque, assise sur un tréne, tenant le 

sceptre papyriforme et le signe de vie. Les titres sont illisibles; devant le 

roi on lit : ey, ts 

A droite, le souverain ( cartouche vide), les bras levés, adore 4= un 

dieu coiffé du pehent, tenant 4 et 4, assis sur un tréne, et qui est encore 

ar ere ! 
Les scenes gravées sur les cétés sont dans un tel état que je renoncea 

les décrire. 

EXTERIEUR. 

Des inscriptions gravées sur les montants de la porte il ne subsiste 

presque rien de la colonne de gauche; de celle de droite il reste : 

B-\TA1s B= SoS ine 
io x 

424s 

inverse du commencement, soit tourné vers la gauche ou le milieu du naos. 

me te) ON | | | XM Dhol. Le passage souligné est écrit en sens 

“ Partout le sphinx est représenté ® A plusieurs reprises le signe 

debout comme le lion %ey,. Le caractére est remplacé par un tracé régularisé de 

typographique exact manque. sa forme démotique. 
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Core pro. Reersrae mvrérteur. — De gauche a droite : 

[° L’empereur Domitien ws 7 C= \) == | (> \) fa , habillé 

en Anhour, vétu d'une longue robe, quatre plumes surmontant sa perru- 

que, tient 4 deux mains une lance dirigée vers le sol. 

Derriére lui, légende verticale : 77 TY => & J) ,,— J... Il fait 
face aux divinités suivantes : 

¥ 2° Sphinx coiffé du pchent, debout sur un haut socle; au-dessus de lui 

| est un #3 ailé. Légende : “> [3.7/7] so wel 7. 

3° Divinité a téte de lion tenant un couteau dans chaque main, plus 

un un f dans la main gauche. Légende : +o & tiie’ <3. dt Saat. \b Y 
eae —— Un e@ 

Vf. devant les jambes : > ooh ae 

Ke Dieu semblable, a téte de taureau : 7777/77 | .* , = 4m |G 
% Ett VA x geoms' : in or (fle. Devant lui : we | mp mt py £38 

5° Dieu semblable, hiéracocéphale: .*, 8 ''\' 77. Devant lui: | ¢ 

~~ 7). 

Reaisrre supénievr. — 1° Domitien ws = Gor - | aris vétu alé- 

gyptienne, portant A, sur la téte, brandit une lance de la main droite, 

la pointe tournée vers la terre, tandis que la main gauche semble tenir 

un brile-parfums. Derriére lui : Ei Reve deen Il est tourné vers la 

droite, faisant vis-a-vis 4 quatre divinités plus ou moins mutilées et au- 

dessus desquelles le restaurateur moderne du monumenta gravé de pseudo- 

hiéroglyphes qui se mélent facheusement aux vestiges antiques. La pre- 

miére divinité devait étre Tout anthropomorphe, coiflé du pehent, appelée 

= hm” A=, la seconde Horus eee 7; les deux 

dieux suivants n’ont. presque plus rien d’antique; pour finir, il y a une 

déesse léontocéphale coiffée du disque, qualifiée ae wie devant laquelle 

on lit : o|- ON - he 

Coré caucus. Recisrre ivrértevr. — 1° L’empereur, coiflé d’une triple 

mitre sur laquelle s'étend un scarabée ailé, pointe | sa lance vers le sol. Hl 

a deux cartouches fi et derriére lui on lit : ) soem . Lui font face : 

7 Un sphinx ayant le pehent, debout sur un socle élevé : ~ R al x a 
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3° a 6° Quatre dieux dont la main gauche, ramenée sur la poitrine ou 

étendue vers l’avant, tient un couteau, tandis que le bras droit étant pen- 

dant, la main tient horizontalement un autre couteau et le signe de la 

vie. Le premier de ces génies est presque détruit; le second est & téte de 

taureau, légende : {7 =~ 4" Se 2 ct ee ® — |=); le 

troisiéme est a téte de chacal : = ey. ROT 8” atts devant Lui : 

| fs ~~ & 5 1s ; le dernier, 4 téte de bélier, est y >? = oe 

faisant f | ye 

Reerstre supénrevr. — Il est si mutilé qu'on ne peut le décrire; il ayait, 

comme les autres tableaux, Domitien en présence de plusieurs divinités 

-dont les derniéres sont deux déesses; celle de lextrémité est (MJ 777 

den: 
CORNICHE ET FRISE. 

La corniche d’avant a un disque ailé sur un fond dé plumes longues; 

celle d’arriére ne porte aucune ornementation. Sur les cdtés, des groupes 

{ ; alternent avec des disques sur Phorizon g@ contenant une divinité 

accroupie, placés entre deux ureus a ailes protectrices posés sur =m 

faisant vis-a-vis 4 des faucons aux ailes semblablement éployées. Uraus 

et faucons paraissent coiffés de la couronne du Sud; les divinités accrou- 

pies dans les disques sont probablement différentes; mais elles sont si 

grossitrement gravées, leurs coiffures sont si peu distinctes, qu'il est im- 

possible de les identifier. 

DOS. 

Le dos du naos est occupé par une inscription en sept colonnes de 

o m. 072 mill. environ de largeur, gravée en gros hiéroglyphes. La 

cassure de la partie supérieure a fait disparaitre quelques signes dans le 

haut de chaque ligne; la gravure est loin d’étre soignée; aussi quelques 

caractéres sont-ils douteux : 

TL Ce ALM fese be 8 2ST 

ens l-1) ele ss ore 
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Pes 13 LS — MSs IS iins 
eI Goo RII PMS IMR 
tS HHS Sms GaN hist 

Me ese ES st= SN ST's 
Ltt Leb Shi Seti = 
SNP et eS ae —— 1 = WW A ec — 

MPH Sok RLS LTR BIN ES 
«Salut a toi, Tout, trés vaillant, chef de..... 

maitre des choses, juge dans la Double salle de Vérité 4 Héliopolis, 

astre rapide d’allure, grand parcoureur de Duaut, 

il n’en existe pas d’autre, de second, qui prenne la forme de libis. 

Maitre du ciel, grand serpent, fils du soleil né de... .. 

chassant(?) le trouble chaque mois dans le sanctuaire d’Hermopolis(?). 

Maitre des violences dont le bras frappe les ennemis dans Ha-chad 4 Thinis, 

anéantis sur le billot de la barque Perui. 

La terre resplendit plus qu'un brasier quand il parcourt le grand circuit, 

grand supplicier aimé de son seigneur dans le pays de Za-urt-Abydos. 

Au moment de donner les choses, quand il quitte son domaine, 

pendant sa coupure des deux terres, ot: toute maison éclairée est en féte, 

4 la rentrée dans son domaine, en toute grande féte des mois d’inondation , 

la demeure de Mehit tinvoque, la Trancheuse est en allégresse. 

C’est ton domaine dés lorigine, le palais auguste de Celui dans le lotus, 

que la Maison gravée dans Mehit (?), 6 roi des dieux dans Sek{er]urt! 

Gardes de Sekhemit et chasseurs de Hérit, 

messagers de Toum et chanteurs de tout récit vont sur le chemin; 

la terre est en féte et (se rend) & ton temple, 

elle te sacrifie des beufs et des veaux, tout oiseau aquatique; 

elle te fait grand apport de vin et de beaux présents. 

Maitre de la crainte, ne s’affaiblit pas l’étoile posée sur ta main; 

les choses mises sur l’autel, l’odeur en monte jusqu’au ciel. » 
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Le dieu ™ 

— 126 — 

~ * Se, est nommé pour la premiere fois sur ce monument, 

mais les figurations des parois nous donnent quelques indications sur ce 

qu'il pouvait étre. Dans le fond du naos il est & forme humaine, coiffé 

du pchent, associé a Isis, et on peut donc le prendre pour un Horus local. 

Au second registre et sur les cdtés on le représente sous forme de lion 

debout, 4 téte humaine et coiflé du pehent. J'ai signalé derni¢rement™ que 

le sphinx qu’on voit dans certains bas-reliefs soit monter la garde sur la 

barque solaire, soit fouler des prisonniers est ae, Sad ee le 

dieu qui délivra des démons la fille du prince de Bakhtan; ce Tout, dont 

la qualification de 44 assure le caractére belliqueux, peut done étre assi- 

milé 4 Hor-Khonsou, d’autant plus qu’au fond du naos il fait pendant a 

Min roi des dieux, dont Khonsou est la réincarnation selon la théogonie 

thébaine. 

Mais Khonsou joue un grand réle comme dieu de la lune, et c'est 

méme a la lumiére qu’a ce titre il répand la nuit et qui dissipe les téne- 

bres que font allusion ses prétendues victoires; en cette fonction il s’assi- 

mile 4 Thot, la divinité d’Hermopolis a laquelle était consacrée Vibis, et 

nous aurons ainsi la clef de la plupart des allusions contenues dans ce 

texte. 

Ligne 1. Je _ — pa pour = am; a la ligne 3 on a de méme 

aa Sa pour ag ,,, le moment de «donner les choses», de les créer. 

? est un des noms sacrés d’ Héliopolis. D Dans I ns l’hymne 2 i Khnoum du temple 

d’Esneh on dit que «Shou et Tefnout =— —— O09 y vil loi oO ns belies 

sortirent de Hert-Héliopolis pour rejoindre Latopolis, qui est leuf Hé- 

liopolis dans le Midi ®) ». 

Je traduis approximativement &° dont la lecture est incertaine; peut- 

étre faudrait-il transcrire 4° «dieu-lune ». 

Ligne 9. Ki 
~~ 

est le grand temple de Thinis 7 }& @ déja connu sous la 

() Sieges de prétres, dansle Bulletin de _ par Tentyris; mais Shou et Tefnout font 

Institut francais, t. X1, p. 237. bien partie de lennéade héfiopolitaine; 
Recueil de travaux, t. XXVII, p. 1 33 lorthographe i‘s est fautive : le = 

1. 59 du texte. J’avais traduit & tort fy n’ehtre pas dans ce nom. 
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forme | ~~ go"). Tout est donc identifié ici avec Anhour, dieu du 

VIII* nome, et & la ligne suivante on parle de Hat-Mehit, la demeure de 

Mehit, compagne d’Anhour, adorée surtout 4 Lépidotonpolis, actuellement 

Mécheikh. 

L’acte qu’on fait dans cette demeure en lhonneur du dieu est lef | wT: 

nous avons 1a une mention curieuse du mdkherou, et 1a traduction que j’en 

ai donnée plus haut ne peut rendre que trés imparfaitement le sens de 

Pexpression égyptienne marquant I’exécution des chants rituels avec la voix 

juste, le vrai ton, accompagnant l’offrande de victimes dont lodeur de 

la graisse brilée montait jusqu’au ciel, suivant la dernitre phrase du 

texte. 

Je ne connais pas la déesse mae . cla trancheuse »; ce peut tre un sur- 

nom donné 4 Méhit, qui est léontocéphale. 

voi «celui dans le lotus» est un nom de Khonsou que des bas-reliefs 

et des statuettes nous montrent comme un enfant accroupi au milieu d’un 

lotus®), L’hymne 4 Khnoum fait aussi allusion (1. 61) 4 linternement de 
la lune, l’OKil de Ra, dans le lotus. 

Si nous Uiiguetions la Boxee certaine du naos nous serions fixés 

sur le site de as et de —_ 
(—] hs . t . 

aed te 3: e que jeé mets comme un poisson sur 

un support d’honneur a une forme assez indécise; on peut penser a {-} 

Fo TN. Se» désignation d’ Anteopolis (Gaou) d’aprés certains docu- 
ments), Ls nom de ville Seker-urt est inconnu. 

L’énumération de personnages de la quatriéme colonne en rappelle une 

autre grayée sur une porte du temple d’Edfou) : 45S )~—2 om th 

ITS AE PU ce (ety Or Sir 1 be 
Ptolémée se dit l'aimé d’Horus d’Edfou, le dieu grand seigneur d’Apol- 

linopolis, maitre dompteur, chef des chasseurs, envoyant des émissaires, 

“) Bruascn, Dictionnaire géographique, — indique qu'il faut plutét y reconnaitre 
Pp: 772. Khonsou. 

® Dans le Catalogue des divinités j'ai °) Sphine, vol. XVIII, p. 116-117. 
classé les n* 38219 & 38295 parmi les ) Cassia, Le Temple d’Edfou, 

Horus; la coiffure lunaire du n° 38294 p- 301. 
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dont les paroles ne sont pas repoussées et dont les gardes exécutent ce quil 

a ordonné. La lecture a attribuer a plusieurs signes idéographiques de 
ces légendes n’est pas certaine; pour fe au lieu de Jk 4 il faut 

plutdt lire miza, comme d Edfou (p- 399), ol Se est qualifié ® | h 

cn sor et se rappeler que le caractére polyphone détermine 

parfois le mot ™ j ey,’ «coureur, fantassin». Pour les hommes armés de 

deux couteaux on trouvera également dans la publication d’Edfou (p. 166) 

des gardiens (Osiris désignés |“ = 4 “p Y [lyn] $77. Ces génies ar- 
més sont probablement ceux qui figuraient sur le cdté extérieur droit du 

naos, au registre inférieur, ou I’on dit du reste que le dernier fait Paction 

jee 
Je ne suis pas certain de la lecture ni, par suite, de la traduction du 

passage «I’étoile posée sur ta main». On connait la figuration d’Orion- 

Sahou sous forme d’un homme marchant 4 grands pas en tournant la téte 

et ayant une étoile posée sur sa main gauche étendue en arriére YY. 

Avons-nous ici une allusion a cette image? Je ne pourrais l'affirmer. 

Ce naos, le plus récent, je crois, portant des inscriptions hiérogly- 

phiques, offre par ses représentations et ses textes un certain intérét au 

point de vue de la mythologie et de la géographie; il est dommage quil 

nous soit parvenu en si mauvais ¢tat. 

| G. Danessy. 



GASTON MASPERO 
DIRECTEUR GENERAL DU SERVICE DES ANTIQUITES 

(1881-1886, 1899-1914). 

Au cours de 1’été dernier, le monde savant a été frappé par la perte 

dun homme éminent, le chef incontesté de I'Egyptologie francaise, Gaston- 

Camille-Charles Maspero, qui avait consacré le meilleur de sa vie aux 

recherches sur le pays des Pharaons et passé sur les bords du Nil une 

partie de son existence. 

Né a Paris le 93 juin 1846 d'un pére italien mais naturalisé frangais, 

Maspero, apres de brillantes études 4 Louis-le-Grand, était entré en 1865 

4 Ecole Normale supérieure; mais déja la passion de légyptologie lavait 

saisi et les recherches sur les hiéroglyphes le délassaient de ses études 
pédagogiques. En 1867 l’Ecole Normale ayant été licenciée pour des mo- 

tifs politiques, Maspero accepta de se rendre dans l’Amérique du Sud, ot 

un riche Uruguayen youlait savoir si les langues indigénes n’auraient pas 
quelques liens de parenté avec les idiomes nilotiques. C’est & Montevideo 

qu il écrivit ses premiers ouvrages : !'Essav sur U'Inscription dédicatoire du 

temple d’ Abydos et la traduction de ? Hymne au Nil. A son retour en France 

Yannée suivante, de Rougé, malgré certaines oppositions et les scrupules 

mémes de Maspero, le prit comme répétiteur a I’Kcole pratique des Hautes 

Ktudes, ou il commenca son cours en novembre 1869. Quand de Rougé 

mourut, en 1872, Maspero, qui venait de passer son doctorat és lettres, 

fut choisi pour lui succéder au College de France et & 98 ans il était 

nommé titulaire de la chaire d’Archéologie et de Philologie égyptiennes. 

En 1880 le Gouvernement francais, voyant que la santé fortement ébran- 

lée de Mariette pacha ne pourrait permettre 4 ce dernier de tenir encore 

longtemps la direction du Service des Antiquités de lEgypte, organisée par 

lui en 1858, pensa & envoyer Maspero au Caire pour l’aider. Celui-ci arriva 

accompagné de plusieurs orientalistes formant une Mission archéologique 

Annales du Service, 1916. 9 
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analogue aux Ecoles d’Athénes et de Rome. I était 2 peine installé que iM 

Mariette mourut, le 17 janvier 1881. 

La France proposa aussitét Maspero pour lui succéder, tandis que PAL 

lemagne essayait de faire nommer Henri Brugsch; le premier l'emporta 
enfin et le Gouvernement égyptien dédommagea le savant Berlinois en lui 

conférant le titre de Pacha. . 

Je ne veux pas parler de l’euvre écrite de Maspero; elle est immense, 

et rien que ce qu'il a publié formerait une bibliothéque touchant a tous — 

les domaines de l’archéologie orientale; c’est sur son réle comme Direc- 

teur du Service des Antiquités que je désire attirer l’attention. 

‘J OF 
Fe 

Mariette avait passé une partie de sa vie 4 déblayer la nécropole de _ 

Saqqarah, mais n’avait jamais essayé d’y ouvrir une pyramide, dans la _ 

persuasion ou il était que ces monuments ne pouvaient contenir aucun 

texte, quils étaient muets, et que par conséquent il était inutile de dis- — 

traire de son maigre budget la moindre somme pour chercher lentrée @un _ 

de ces monuments"). Pensant qu’on ne doit pas affirmer aussi positi- 

vement une théorie sans avoir préalablement tenté de la vérifier, Maspero, — 

parmi les crédits que la France avait alloués & Mariette pour l’aider dans 

ses fouilles, avait fait affecter une certaine somme a des recherches dans 

les pyramides de la nécropole de Memphis, et en mai 1880 était ouverte — 

une pyramide dont les murs des chambres intérieures étaient couverts de 

textes gravés pour le roi Pépi I", de la VI° dynastie. Mariette se refusa 
d’abord & admettre que ce fit la une sépulture royale et ce n'est qu’aprées 

avoir découvert la pyramide de Meht(?)-m-saf, en décembre 1880, quil 

se décida & confesser son erreur. Maspero, devenu Directeur du Service 

des Antiquités et des Musées, fit continuer Peuvre 4 lentreprise de la- 

quelle il avait contribué : la pyramide d’Ounas fut ouverte le 28 février 

1881, celle de Pépi II le 13 avril et celle de Téti le 29 mai. Ces monu- 

ments avaient livré une masse de textes religieux et magiques tout nou- 

veaux, écrits dans un style particulier, avec une grammaire différant sur 

beaucoup de points de celle usitée sous le Nouvel Empire et alors la seule 

bien étudiée. La publication de ces textes, accompagnés d’une traduction 

provisoire, se poursuivit dans le Recueil de Travaux pendant sept ans. 

\ En 1880, le budget des fouilles était seulement de 1000 Livres égyptiennes. 
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La méme année 1881 fut marquée par une découverte sensationnelle : 

celle de la cachette de Deir el Bahari. Des Pépoque pharaonique, des vo- 

___ leurs pillaient les nécropoles, brisaient les momies pour chercher les bijoux 
dont elles pouvaient étre parées, mettant en miettes le mobilier funéraire 

pour enlever tout ‘ce qui pouvait avoir quelque valeur, spécialement le 

bronze et autres métaux. Les restes des rois les plus vénérés n’échappé- 

mS rent pas d ces rapines, si bien que sous la XXI° dynastie les Grands Prétres 

__ d'Amon durent faire une visite générale des tombes royales, réparer les 

momies endommagées, et finirent par réunir dans des cachettes bien dis- 

simulées les cercueils de leurs principaux prédécesseurs sur le tréne de 

Thebes. Des indigénes de Gournah, grands marchands d’antiquités, avaient 

découvert cette cachette vers 1875, et, petit & petit, vendaient aux voya- 

geurs les objets qu’ils en extrayaient. Dés sa nomination, Maspero s’occupa 

de la recherche de cette sépulture, et pendant son premier voyage dans 

la Haute-Kgypte fit commencer une instruction contre les individus dé- 

noncés comme ayant vendu des objets royaux. Vu la sévérité de Penquéte , 

un membre de la famille Abd el Rassoul se décida & dénoncer au Moudir 

de Qéneh, qui en avertit le Ministére, la position du puits. Aprés divers in- 

cidents, entre autres une menace d'incendie de la cachette par les autres 

Abd el Rassoul, les fonctionnaires du Musée furent conduits le 5 juillet 

a Pemplacement cherché et commencérent aussitdt lextraction des cer- 

cueils : le 20 juillet toute Ja trouvaille arrivait 4 Boulaq et les salles se 

trouvérent trop petites pour loger les 34 rois, grands prétres et hauts per- 

sonnages ramenés ainsi sur terre : il fallut transformer en salles d’expo- 

sition ce qui avait jusque-li servi de magasins pour arriver 4 caser, bien 

a Pétroit, les nouveaux hdtes. 

Les événements politiques de 1889 firent ralentir les travaux, mais d 

peine lordre rétabli, Maspero reprit activement lorganisation du musée, 

dressa un catalogue sur fiches de tous les objets exposés et publia en 1883 

le Gude du Visitewr au Musée de Boulag. 

Au cours de ses inspections annuelles en Haute-Egypte, pendant les- 

quelles il prenait connaissance des découvertes faites et exécutait de petites 

fouilles pour dégager des inscriptions, vérifier limportance d’une nécro- 

pole ou exhumer un monument récemment reconnu, il se rendit bientét 

compte que ce systéme était trop imparfait et que le but a atteindre pour 

g- 
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le Service dont il était le chef devait consister surtout : 1° & déblayer en- 

titrement les temples et autres édifices afin de mettre les savants 4 méme 

d’en faire la publication im extenso; 2° & assurer la conservation de ces 

monuments en faisant immédiatement les réparations nécessaires et en 

placant des gardiens en nombre suffisant pour prévenir, autant que pos- 

sible, les dégradations volontaires. 

Pour entreprendre sur ce pied le déblaiement des monuments, les res- 

sources du budget étaient insuffisantes; Maspero songea qu’il serait pos- 

sible de faire contribuer les visiteurs de la Haute-Egypte 4 ces dépenses 

dont ils auraient le bénéfice, car on pourrait leur montrer des temples 

entiers au lieu de hauts de murs et de colonnes plus ou moins menacantes. 

En attendant que les pourparlers entamés a ce sujet aient abouti, il pensa 

4 obtenir de souscriptions publiques les sommes nécessaires pour assurer 

une marche réguliére des travaux, et c'est par le temple de Louxor quil 

résolut de commencer I’exécution de son programme. Un appel du Journal 

des Débats en France et du Times en Angleterre, en 1883-1884, avait 

produit 19000 frances, qui servirent 4 exproprier une partie du village 

arabe qui s’était installé dans la moitié méridionale du temple et & com- 

mencer les fouilles le 5 janvier 1885. 

En 1886, c'est aussi grace a de généreuses donations quil put entre- 

prendre de dégager le grand Sphinx et libérer du sable toute sa partie 
antérieure jusqu’en arriére des épaules. 

Cette méme année le déblaiement de Louxor était en bonne voie : toutes 

les constructions qui s’étaient fixées sur le temple méme avaient été abat- 

tues, sauf la maison du consul d’Angleterre et la mosquée d’Abou I-Hag- 

gag; les preneurs de sébakh avaient déja enlevé toute la couche superficielle 

de débris dans la partie d’Amenhotep III et les salles du fond étaient en- 

tigrement nettoyées grace a la proximité du Nil qui avait permis d’y jeter 

a peu de frais ce qui restait de décombres. Au retour du voyage, le bateau 

i vapeur du Service, le Menchieh, était bondé : il rapportait les stéles 

évyptiennes et coptes trouvées 4 Assouan dans les tombeaux de Qoubbet 

el Hawa et du couvent de Saint-Siméon, tout le mobilier funéraire du sotem — 

dich Sen-nezem et de sa famille découvert dans un caveau de Deir el Médi- 

neh, une collection de cercueils, de tables d’offrandes et de stéles, d’é- 

tofles brodées coptes provenant des nécropoles d’Akhmim, ete. 

- 

3 
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Cependant, peu aprés son retour au Caire, Maspero donna sa démis- 

sion. Il se sentait fatigué et la santé de M™ Maspero lui donnait encore 

plus d'inquiétude; il voulait étre débarrassé des soucis administratifs pour 

sabsorber dans Pétude de 1a masse de documents qu'il avait entre les 

mains, pouvoir les communiquer a ses éléves du Collége de France et 

prendre part aux séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

qui l'avait admis comme membre en 1883. Il quitta donc I’Egypte en été 

1886 apres avoir assuré sa succession 4 M. Grébaut, qui ¢tait alors Di- 

_recteur de la Mission archéologique francaise du Caire. Rendu au calme, 

il publia coup sur coup l’Archéologie égyptienne, les Contes populaires de 

l'Egypte ancienne, les Mélanges de Mythologie et d’Archéologie égyptiennes , 

les trois gros volumes de son magistral ouvrage, I’Histoire ancienne des 

Peuples de 0 Orient classique. Cette tache accablante pour tout autre que lui 

ne lempéchait pas, outre la préparation de ses cours, de donner de nom- 

breux articles aux journaux et revues, de préparer la réédition dans une 

Bibliotheque égyptologique des ceuvres des savants dispersées dans des pu- 

blications peu connues ou devenues rares, et d'insérer des notes du plus 

haut intérét dans le Recueil de Travaua:, dont il était le Directeur depuis 

1877. 

Aprés le départ de Maspero, le Service des Antiquités avait été dirigé 

successivement par M. Eugene Grébaut (1886-1892), par M. Jacques de 
Morgan (1892-1897), puis par M. Victor Loret (1897-1899). En 1899, 

le Gouvernement égyptien sollicita Maspero de vouloir bien se charger a 

nouveau de ce Service; aprés des hésitations il se décida & accepter et 

reprit son ancien poste en décembre 1899. Un de ses premiers soins fut 

de prendre la direction pleine et entiére des différents services dépendant 

de son département et notamment de couper court aux intrigues étrangéres, 

dont fa nomination d’une commission chargée de rédiger un inventaire 

complet des objets exposés au Musée avait été le point de départ. Il ren- 

dit 4 ce travail un caractére d’euvre scientifique et en fit une des plus 

belles entreprises de publication savante existant actuellement; grace a la 

générosité du Gouvernement égyptien, 65 volumes du Catalogue général 

ont déja paru sans que les richesses du Musée soient encore complétement 

décrites. 

Une grande tache attendait le nouveau Directeur. En 18491 les collections 
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du Musée de Boulaq, devenu manifestement trop étroit, avaient été trans- 

_ férées dans le palais Ismailieh 4 Gizeh; 1a encore Vinstallation n’avait pas 

été aisée dans un édifice vaste, mais nullement destiné 4 une exposition 

de monuments grands ou petits; de plus, l’éloignement du Caire, louyer- 

ture quotidienne des ponts étaient des inconvénients graves pour la faci- 

lité des communications, enfin et surtout le mode de construction du pa- 

lais dans lequel le ‘bois tenait une trop grande place était un danger 

permanent d’incendie, et, malgré toutes les mesures de précaution prises, — 

la moindre imprudence aurait pu causer un malheur irréparable. En 

1895 le Ministére avait done mis au concours la construction d'un nou- — 

veau Musée au Caire, prés du palais de Kasr el Nil. Lors de Varrivée de 

Maspero, les murs étaient déja dressés et il fallait aviser aux moyens 

4 employer pour le transfert des objets, 4 délai rapproché, avec le 

moins de risques et dans le plus court laps de temps possible. Le trans- 

port a Gizeh s’était fait surtout par la voie fluviale; pour revenir au Caire 

Maspero préféra, comme offrant plus de sécurité, le convoi par chemin 

de fer. Une ligne provisoire fut reliée 4 celle de la Haute-Egypte, un em- 

branchement pénétra dans le nouveau Musée, permettant aux wagons — 

darriver sous la grue qui déchargeait caisses et monuments a la porte 

d’entrée des galeries. Aussitét le bAtiment terminé, le déménagement com- 0 

menca : le premier départ d’antiquités eut lieu le g mars 1902, quatre 

mois apres, le 13 juillet, il ne restait plus rien & Gizeh. 

Immédiatement Tinstallation commengait, poursuivie fiévreusement; 

linauguration solennelle avait lieu le 15 novembre et le méme jour le Musée 

était ouvert au public, qui, dés ce moment, avait 4 sa disposition un Guide 

du Visiteur, que Maspero avait trouvé le temps d’écrire et de faire impri- 
mer malgré tous les soucis du transfert. Il en fit faire année suivante 

la traduction en anglais et en arabe, puis au fur et 4 mesure que le mu- 

sée sorganisait et s’enrichissait, que les visiteurs y venaient de plus en 

plus nombreux, il rédigea 4 nouveau ce catalogue qui atteignit, jusqu’en . 

1915, quatre éditions frangaises et cing anglaises, chaque fois développées 

et ornées de nouvelles figures. Maspero avait sur le rdle de ce livre un 

point de yue spécial qu'il a exposé dans sa préface : «Le touriste ne tient 

pas & ce qu’on lui dise que le n° 234 ou le n° 569 sont au nom de tel ou 

tel individu parfaitement obscur : il aime mieux qu’on lui conte ce que 
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cest qu'une stéle ou qu'une statue, quels concepts de la vie terrestre ou de 

Yexistence d’outre-tombe elles représentent, pourquoi le décor et les ins- 

criptions y sont distribués d’une facon plutdt que d'une autre. Pour le 

trancher bref, j’estime qu’un catalogue tel que le ndtre doit étre un traité 

—archéologie adapté a la composition du Musée qu'il décrit. » C’était faire 

de ce livre un manuel a l'usage des égyptologues et des personnes déji 

au courant de l’archéologie, qui, en le feuilletant, pouvaient se mettre 

au courant des progres de la science et de la pensée du maitre sur tel ou 

tel point des études de l’antiquité pharaonique; mais par contre il de- 

venait peu facile & consulter pour le visiteur qui n’avait qu'une ou deux 

demi-journées 4 consacrer 4 une course rapide dans le Musée. Ce défaut 

se doublait du fait, bien indépendant de la volonté de l’auteur, que les 

monuments durent souvent changer de place pour permettre d’en caser 

dautres, et surtout que par suite de travaux incessants dont le bdtiment 

a di étre lobjet, notamment la réfection des terrasses, souvent toute 

une aile devait étre fermée, les objets mis en caisses ou dispersés; en con- 

-séquence, mécontentement du visiteur désorienté. C’est un inconvénient 

presque inévitable dans tous les grands musées. 

Le Musée n’est qu’une des parties de P'administration des antiquités de 

lEgypte; le soin de l’organiser et de le décrire ne détournait pas Maspero 

de Ja vision de tout ce qu'il y avait & faire pour la conservation des ves- 

tiges des anciennes civilisations dans le pays entier. Je n’essaierai pas de 

donner ici l’énumération de tous les travaux exécutés par ses ordres de 

la mer jusqu’a la seconde cataracte; c’est seulement en lisant ses rapports 

annuels qu’on peut se rendre compte de lactivité qu'il imprima a tous les 

chantiers. Il s’était rendu compte qu’avec les moyens & sa disposition il 

était impossible d’entreprendre des recherches de longue haleine dans 
les villes et les nécropoles; il préféra laisser a des sociétés scientifiques 

possédant d’abondantes ressources et un personnel nombreux le soin de 

faire lexploration méthodique des sites anciens, 4 charge pour elles de 

partager avec le Musée les objets pouvant étre découverts pendant les 

fouilles et de publier le récit de leurs campagnes avec la description de 

tout ce qui aurait été trouvé. Au Service était réservé le soin de déblayer 
les temples et édifices antiques, de les consolider et d’en assurer la con- 

servation. Karnak, le Ramesseum, Edfou, Dendérah, Abydos, Deir el 
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Médineh, Gournah, Kom Ombo, les monuments de Oasis de Khargeh 

profitérent grandement de Pemploi en leur faveur des fonds provenant 

des crédits disponibles sur le budget et de la vente des billets de tou- 

ristes. Mais un des efforts les plus sérieux entrepris sous son impulsion fut 

celui du sauvetage de Phila et des temples de Nubie. N’étant pas parvenu 

4 obtenir que leur fit épargnée une submersion annuelle de huit mois 

qui devait résulter de la construction du grand Barrage d’Assouan, il 

voulut tout au moins prolonger leur existence et recueillir tous les docu- 

ments scientifiques qu’ils pouvaient offrir. De 1a une double série de mesu- 

res : réparation de tous les édifices qui devaient étre atteints par eau du 

Réservoir lors de sa surélévation, publication m ealenso de tous les textes — 
gravés sur ces temples et des graffiti tracés sur les montagnes et rochers 

de la région. La premiére partie fut exécutée par le personnel du Service: 

pour la seconde, en raison de la nécessité de faire vite, il fit appel a la 

collaboration d’égyptologues de différentes nations et parvint ainsi en 

moins‘ de trois ans (1909-1911) a réunir tous les matériaux utiles pour 

la publication des Temples immergés de la Nulie. 

Pour tenir le monde savant au courant de toutes les découvertes ar- 

chéologiques qui se faisaient sur les bords du Nil, Maspero poussa acti- 

vement la publication des diverses revues dont ses prédécesseurs avaient 

eu lidée, mais sans pouvoir la mener a bonne fin. Le Musée égyptien avait 

eu une premitre livraison mise en vente en 1890 par Grébaut, mais in- 

complete et sans texte; le volume fut achevé en 1900 et suivi de deux 

autres donnant la reproduction, avec texte explicatif, des monuments im- 

portants récemment entrés au Musée ou encore inédits et un compte 

rendu des principales découvertes. M. Loret avait mis en train les Annales 

du Service des Antquités, mais lorsque Maspero reprit la direction, le pre- 

mier fascicule n’avait pas encore vu le jour: il sortit bientét de presse et 

l'apparition actuelle du tome XVI montre la vitalité de ce journal destiné 

moins a des discussions philologiques qu’a faire connaitre les travaux du 

Service et des fouilleurs autorisés, et & publier aussi bien les rapports 

sur les déblaiements et réparations que les textes nouvellement décou- 
verts ou inédits. Enfin, reprenant sous une autre forme lhabitude quil 

avait prise lors de sa premiére direction de donner a l'Institut Egyptien 

un exposé des progrés archéologiques de l'année, il remit annuellement 
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au Ministére , qui le faisait imprimer sous le titre de Rapport sur la marche 

du Service des Antiquiés, un compte rendu de tous les faits scientifiques 

ou autres en rapport avec l’administration qu'il conduisait. 

En 1905, Maspero prit part 4 la premiere session du Congrés interna- 

tional d’Archéologie classique comme délégué officiel. A son instigation le 

Gouvernement égyptien offrit que la seconde réunion edt lieu au Caire, 
et la proposition fut acceptée. Il fut la cheville ouvriére de l’organisation 

_ de ce congrés, qui se tint du 7 au 15 avril 1909 et réunit 908 adhérents. 

Aprés la visite d’Alexandrie et la cléture des conférences au Caire, des 

voyages dans la Haute-Kgypte organisés dans les meilleures conditions 

possibles permirent aux archéologues, dont beaucoup ne connaissaient 

encore que de réputation la vallée du Nil, de se rendre compte combien il 

restait des merveilles que l’antiquité avait fait éclore dans ce pays. 

Pendant ses deux périodes de direction, Maspero eut la préoccupation 

de faire adopter une loi sur les antiquités, assez efficace pour assurer la 

conservation des édifices déja déblayés et pour empécher les fouilleurs 

illicites de piller et de briser, de bouleverser villes et nécropoles dans le 

seul appat du gain, rendant ainsi impossible tout travail scientifique ul- 

térieur. Une premiére loi préparée en 1886 n’avait pas été promulguée; 

dés son retour en Egypte, Maspero la reprit, ’étudia & nouveau d’accord 

avec le Comité d’Egyptologie et le Contentieux du Ministdre, compulsant 

la législation des puissances étrangéres en matiére de fouilles et de pré- 

servation des monuments. Elle fut enfin discutée au Conseil des Ministres, 

approuvée par le Conseil Législatif et rendue exécutoire le 19 juin 1912. 

Complétée par les arrétés ministériels sur les fouilles, l’enlévement du 

sébakh, le commerce des antiquités et leur exportation, elle présente 

un progres considérable sur les réglements antérieurs insuffisants, de- 
venus caducs ou inappliquables, bien que existence des Capitulations 

empéche la mise en vigueur a l’encontre des Européens de ses dispositions 
pénales. | 

Depuis longtemps Maspero avait impression que le Musée du Caire, 

trop riche en certaines sections et auquel la place ferait toujours défaut si 

Ton continuait 4 y accumuler le produit des fouilles dans Egypte entiére , 

aurait avantage 4 se eréer des succursales, d installer des musées provin- 

ciaux. Ainsi les indigénes éloignés de la capitale pourraient avoir un apercu 
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de ce qu’était la civilisation de leur pays il y a des milliers d’années, ce 
qui pourrait les inciter 4 s'intéresser aux questions archéologiques et les 

pousser a veiller eux-mémes d la conservation des monuments. La création 

de Municipalités dans les grandes villes facilita la réalisation de ces pro- 

jets. Déja en 1892 la ville d’Alexandrie avait pris 4 ses frais la eréation 

d'un musée gréco-romain, sous le contrdle du Service des Antiquités qui 

lui préta une partie des monuments de cette époque qu'il possédait. En 

1913 les commissions municipales de Minieh et de Tanta ayant offert de 

se charger de l’entretien dun musée, bon accueil fut fait ’ leur demande; ; 

des vitrines disponibles, des objets, principalement trouvés dans leur 

région respective, leur furent confiés. Toutefois, les reéglements adminis- 

tratifs fixant les rapports entre le Service des Antiquités et ces musées 

n’étant pas définitivement approuvés, ceux-ci ne sont pas encore en plein | 

exercice. A Assiout, qui n’a pas encore de municipalité, un riche parti- 

culier youlut se charger de créer un musée régional, mais les conditions 

existence de cette collection sont encore plus difficiles 4 régler que pour 

Minieh et Tanta, et la reconnaissance officielle n’est pas encore faite. 

Dans Tile @'Eléphantine un modeste musée dépendant du Service fut — | 

créé en 1919, renfermant le produit des fouilles exécutées en Nubie avant — 

la surélévation du Réservoir d’Assouan; enfin & lautre bout de lEgypte, iG 

a Ismailia, la Compagnie du Canal de Suez recut l'autorisation de réunir 

~ les monuments provenant de la région de Visthme afin d’en faire une ex- 

position publique. 

Maspero menait activement de front toutes ces taches scientifiques ou 

administratives, ne reculant devant aucune et ne s’en rapportant a per- 

sonne du soin d’étudier les multiples questions qui se présentaient, lorsque 

brusquement, en juillet 1914, il dut dire un adieu définitif 4 / Egypte. 

Kerivain infatigable, consacrant 4 des travaux personnels tout le temps 

qui lui restait libre aprés avoir réglé les affaires du Service, il avait abusé 

de sa robuste santé, et les médecins, aprés de nombreux avertissements, 

lui avaient formellement interdit un plus long séjour en Orient. Son 

départ, qui eut lieu le 6 juillet, fut entouré des regrets de ses collabora- 

teurs, de ses nombreux amis et admirateurs et de tous ceux auxquels il ” 

avait apporté ses conseils et aide de sa longue expérience. En effet, il 

était non seulement Directeur Général du Service des Antiquités et des 
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Musées et Président du Comité d'Egyptologie, mais encore membre du 

Comité de Conservation des Monuments de l’Art Arabe, Président Hono- 

aire de I’'Institut Egyptien, Membre de la Société d’Economie politi- 

_ que, et il avait activement collaboré 4 Yorganisation de PUniversité égyp- 

tienne. 

A peine arrivé 4 Paris, PAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres 

le nommait Secrétaire perpétuel en remplacement de M. Croiset; au 

lieu du repos qu’on voulait le forcer 4 prendre, c'est un nouveau labeur 

qui soffrait a lui, et auquel il se livra avec toute l'ardeur dont il était 

capable. 

Une tache plus pénible devait bientét lui incomber. Il avait a peine 

4 pris possession de ses nouvelles fonctions que se déchainait la lutte mon- 

bs diale du Droit contre la Force. Ses trois fils furent appelés sous les dra- 

peaux, et le plus jeune, Jean Maspero, dont les premieres ceuvres faisaient 

prévoir une belle carriére scientifique, tombait 4 Pattaque de Vauquois le 

) 17 février 1915. Surmontant sa douleur paternelle, Maspero tint 4 hon- 

neur de terminer leuvre que son fils avait commencée, le tome III du 

Catalogue des papyrus byzantins du Musée du Caire, pour lequel toutes 

les notes étaient prises, mais dont une partie du texte et les index n’é- 

taient pas rédigés. Il n’eut pas la satisfaction supréme de voir paraitre le 

volume : la semaine méme oti lui était expédié du Caire la préface conte- 

nant la biographie de son fils, une dépéche apprenait 4 Egypte que 
Maspero yenait de mourir brusquement, le 30 juin 1916, pendant une 

séance de l’Académie, 4 son poste d'honneur. 

Tous les archéologues savent combien est immense l’euvre de ce sa- 

vant dune érudition universelle, dont le nom était également connu du 

grand public grace 4 ses ouvrages du vulgarisation. On peut dire quil 

fut le dernier des fondateurs de la science dont Vinitiateur avait été Cham- 

pollion. Maintenant l’égyptologie est entrée dans le courant des études 

sur le méme pied que la philologie grecque ou latine; certes, elle offre 

encore de nombreux sujets de recherches et d’apercus fertiles en consé- 

quences, elle présente quantité de motifs de controverse, mais il n’y a 

plus de véritables découvertes & faire dans son domaine; son champ est 

devenu tellement vaste qu’un seul homme ne peut plus le cultiver en 



partie plus ou moins vaste. 

Maspero, membre honoraire de sposiitie de sociétés s 

recu des décorations de presque toutes les Puissances; ised 
Commandeur de la Légion d’Honneur, Chevalier Commande’ 

Michel et George (K. C. M. G.), ce qui lui conférait le titre 

Croix de !’Osmanieh et du Medjidieh, etc. Pour honorer sa 

Gouvernement  égyptien a nee de oxarene! son nom au 1 



RAPPORT SUR LES TRAVAUX 

EXECUTES AUX MONUMENTS DE PHILA 

PAR 

M. ALEXANDRE BARSANTI. 

Au mois de juin 1916 le Service des Antiquités était prévenu par son Inspecteur 

d’Assouan que trois colonnes et deux architraves du temple de Phile étaient brisées 
et réclamaient une réparation urgente. Aussitét que le vidage du Réservoir permit 

de visiter Vile 4 pied sec, M. Barsanti fut envoyé pour se rendre compte des dégats 

et des moyens d’y remédier. Le Ministére des Travaux publics voulut bien accorder 

un erédit spécial et Je travail fut exéeuté du 12 septembre au 8 octobre, assez tdt 

pour que la maconnerie ett le temps de sécher avant le nouveau remplissage des 

hassins. La note suivante donne le résumé de l’ouvrage accompli. 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai VYhonneur de vous soumettre le rapport sur les réparations faites 

derniérement aux monuments de Phile. 

TEMPLE DE NECTANEBO. 

Les trois derniéres colonnes du sud du cdté ouest de ce temple avaient 

recu évidemment un choc violent d'un vapeur ou d'une grande barque; 

pendant que le Réservoir est plein, il y a en effet neuf métres d’eau au- 

dessus du sol antique et les bateaux, youlant aller au plus court, naviguent 

a travers le temple sans prendre toutes les précautions nécessaires; cest 

ainsi que l’obélisque de l’extrémité de Vile fut brisé et renversé par un 

remorqueur il y a deux ans. Les trois colonnes atteintes menacaient de 

tomber d’un instant a l'autre et n’auraient stirement pas résisté a la pro- 

chaine crue, car elles recoivent en premier toute la force du courant du 

Nil; leur chute aurait certainement entrainé celle du reste du portique. 

Il a fallu démonter plus de la moitié de chacune des trois colonnes et 

ce qu’elles supportaient : les grandes corniches, les deux architraves, les 
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abaques, les chapiteaux et six assises des colonnes, tout cela ne tenant plus 

que par un miracle d’équilibre. J’ai dressé un solide échafaudage rectan- 

gulaire embrassant toute la partie en ruine et suis arrivé & bonne fin 

malgré lexiguité du matériel dont je pouvais disposer. Aussitét la char- 
pente terminée j’ai placé deux vérins sous les architraves brisées afin 
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Fig. 1. 

d'assurer leur stabilité, puis, au moyen de palans différentiels, j'ai soulevé 

les blocs qui étaient posés au-dessus. Avant de descendre une seule pierre 

jai pris un croquis de l’ensemble (fig. 1) et numéroté tous les bloes 

qui deyaient étre mis a terre. L’opération du démontage s'est heureuse- 
ment effectuée sans chute de pierre, sans le moindre accident d’homme 

ou de matériel. 

La partie supérieure puis six assises des colonnes furent ainsi déposées 

assez rapidement; il n'y avait pas a toucher aux bases, qui n’avaient au- 

cunement souffert du choc. 
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Je commengai aussitét aprés la reconstruction, remettant 4 leur place 

ae: primitive les tambours puis les chapiteaux des colonnes et les pierres du 

~ couronnement. L’architrave du sud, qui avait recu directement le coup, 

a avait été fortement éprouvée; je lui fis faire un cadre en fortes barres de 

_ fer sur lequel je placai les fragments; le tout bien cimenté ne forme plus 
qu'un seul bloc résistant. Enfin les trois grandes corniches reprirent leur 

place ancienne. 

TEMPLE D’ISIS. 

Jai fait passer des barres de fer sous les deux dalles du plafond en- 

core en place dans la petite chapelle d’Osiris qui est sur la terrasse du 

grand temple d'Isis. J’ai ensuite enlevé les pieces de bois qui avaient été 

précédemment mises au-dessous pour les étayer : elles avaient été endom- 

magées par l'eau et devenaient ainsi dangereuses, car elles risquaient de 

sabattre et d’entrainer avec elles les dalles qu’elles devaient soutenir. 

MAMMISI. 

Le Mammisi est trés fortement exposé a l’assaut des vagues, et lorsque 

le Réservoir est plein, il est complétement immergé; aussi il aura beau- 

coup a souffrir et demandera souvent des réparations. 

Une des dalles du plafond de sa charmante petite salle hypostyle, vers 

le cdté ouest, était anciennement fendue en deux : au moment des hautes 

eaux-elle s’affaissa sans causer de dégats aux parois ouest et nord, ni a la 

colonne ouest. Elle a di étre soulevée par une forte vague qui rompit 

adhérence, et Peau lui permit de glisser ensuite doucement jusqu’au sol. 

Il a fallu soulever les deux parties au moyen de palans différentiels et 

ensuite leur faire reprendre leur place primitive en assurant leur maintien 

par deux poutrelles et une grosse barre de fer. 

Au portique ouest du méme monument deux dalles du plafond étaient 

fendues en leur milieu et les fragments étaient tellement inclinés vers 
Vintérieur qu'il aurait suffi d’ébranler l'un des morceaux pour entrainer 

la chute des quatre, ce qui n’aurait manqué d’avoir pour conséquence le 

renyersement de quelques colonnes. Quatre poutrelles en fer ont été 
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glissées en dessous aprés qu’elles eurent été remises en place et le raccord 

fut soigneusement cimenté. 

Un des blocs de la paroi d’entre-colonnement nord-ouest qui sétait 

déplacé a été remis en position. Sur le toit de 1a salle hypostyle j’ai da 

fixer plus de trente crampons en fer, encastrés dans les dalles, pour relier — y 

celles-ci entre elles et les réunir toutes en un bloc homogtne. D’aprés un 

releyé que j'ai fait, la partie sud-ouest du Mammisi s'est affaissée de 

12 centimétres environ, et la dislocation des dalles du plafond est une 

conséquence de ce mouvement du sol. 

Outre ces réparations, des retouches ont été faites pour la consolidation 

des divers édifices de Phile partout ou cela m’a paru urgent. 

Tels sont les résultats de ma mission a Phile, remplie en pleine saison 

chaude (jai eu jusqu’a 4g degrés sous la tente). Les travaux, menés avec 

toute l'économie possible et dans un espace de temps mesuré par la né- — 

cessité d’avoir tout fini avant ’emmagasinement de l'eau, ont occasionné 

une dépense de L. E. 61,645 mill. 

Veuillez agréer, etc. 

A. Barsantt. 

Pendant que ces travaux de réparation s'exécutaient & Phile, M. Bar- 

santi préparait ce qui était nécessaire pour mettre en état le temple d’Es- 

Seboua en Nubie. Cet édifice avait été endommagé lhiver dernier par un 

fou, qui, profitant d’une absence momentanée du ghafir, avait presque 

démoli le petit escalier en pierre donnant accés 4 la chaire, ainsi que la 

niche et avait renversé l’autel copte. Tous ces dégats ont été réparés, di- 

verses menues reprises furent exécutées; on posa une porte en fer entre 

les massifs du pyléne, une autre dans la baie au sud de la grande cour; 

enfin on a placé & l’entrée du Pronaos une porte en bois qui éyitera le 

retour d’aussi ficheux incidents; elle est munie d’une toile métallique qui 

empéchera les chauves-souris de pénétrer désormais dans le sanctuaire et 

les salles latérales. — G. D. 



LA STATUETTE DE HOR, 

FILS DE DJOT THOT EFANKH 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

Le 14 novembre dernier, 4 Dendérah, une statuette roula du flanc 

dune tranchée ott les habitants prenaient du sébakh. Notre inspecteur 

Tewfik effendi Boulos et les gardiens qui se trouvaient 1a s’en saisirent. 

Eile fut transportée le soir méme a Lougqsor. 

Voici la description de ce nouveau monument. 

STATUETTE DE \& FILS DE 72 \+F. 

Basalte verdatre. Hauteur, o m. 415 mill. 

Provenance. Trouvée dans le sébakh au nord du temple de Dendérah, 

le 14 novembre 1916. 

Atutude. Homme accroupi sur un socle, les bras croisés horizontalement, 

les mains posées a plat sur les genoux. 

Costume. La coiffure comporte : 1° une chevelure ou perruque qui 

-parait étre enfermée dans une étoffe, car, ainsi que sur de nombreuses 

statues du méme genre et de méme époque, on ne trouve indication de 

cheveux droits ou ondulés non plus que de boucles ou frisures; 2° par- 

dessus cette chevelure ou perruque ensachée se trouve une étoffe épaisse, 

peut-étre feutrée comme les bonnets des gafirs villageois. 

Cette étoffe couvre horizontalement la moitié du front, puis tombe 

-obliquement en couvrant le tiers supérieur des oreilles, et, 4 la hauteur 

des épaules, elle en épouse la forme sous un angle d’environ 45 degrés. 
Sur les omoplates, I’étoffe tombe horizontalement. 

Les sourcils, rubanés et bien définis, s’amincissent aux extrémités. Les 

paupiéres sont soigneusement indiquées. Le nez est droit, bien fait, intact. 

Annales du Service, 1916. 10 
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La bouche est fine, souriante, et les commissures des lévres font une fos- 

sette dans les joues. Une barbiche trapézoidale pend au menton. 

Le corps est enveloppé étroitement dans une gaine d’ou ne sortent que 
les mains. 

La gaine ne laisse pas passer le carpe de ces mains par une coupe 

droite, mais par une coupe hémicirculaire. Les doigts sont vulgaires, les 

origles courts. 

Couleurs. Aucune trace. 

Inscriptions. A. A Vavant de la statuette, des genoux au cou-de-pied, 
cing lignes horizontales de texte se lisant de droite d gauche : (—) 

fire “Ut ee Gore Uy Cc 

Wel 7aSi-7-O WA 

rae c= hKS—| 

PSRIMIT OSS 
‘M=—|QuT PSs 

B. Sur le dossier de la statuette, deux colonnes de texte : 

HII TE te Roe RT ST 

Lathe > Pete Re 
Technique. Trés bonne. 

Style. Saite. 

Date. Régne de Psamétique I* (voir au commentaire). 

Conservation. Excellente. Eclat 3 langle inférieur et postérieur droit du 

socle. 

Bibl. : Journal dentrée du Musée, n° 45935. 

COMMENTAIRE. 

Les musées d'Europe et celui du Caire possédent déja de nombreuses 

statuettes du méme genre et de méme époque que celle-ci. De 1904 a 

1go8 jen ai retiré prés de trois cents 4 peu prés semblables, auprés 
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desquelles celle-ci ira prendre place dans les vitrines du Musée égyptien. 

Avant qu'elle ne se confonde avec elles et passe, peut-¢tre, inapercue parmi 

- tant d’autres, il me semble utile de signaler quelques points intéressants. 

1° Les textes ne présentent aucune difficulté de traduction : 

| A. «Proscynéme a Hathor, dame de Dendérah. Elle donne les aliments 

_ funéraires, pains, beeufs, oies, parfums, onguents, vin, lait et toutes 

choses bonnes et pures au double du prophéte d’Horus d’Edfou, serviteur 

de Noubit, administrateur en chef de la région, Hor, véridique, fils du 

serviteur d’Horus, serviteur de Noubit, Djot Thot efankh véridique, fils 

— manen (>) de Pestenfi. » : 

B. «Le dieu du double territoire du serviteur d’'Horus, serviteur de 

 Noubit, administrateur en chef de la région, Hor, véridique, fils du ser- 

viteur d’Horus, serviteur de Noubit, Djot Thot efankh, placé derriére sa 

téte, avec son double, et devant lui c’est le Pilier (ou dossier). » 

2° Nous ne saurions pas que cette statuette a été trouvée i Dendérah 

que le proscynéme a Ni j “z" suffirait & nous apprendre. Le proscy- 

néme au dieu ou déesse locale peut indiquer la provenance exacte d'un 

“monument, ou tout au moins sa destination premiere. 

3° Un des titres d’Horus est celui de tas «prophete d’Horus 

@Edfou». Je ne crois pas que ce personnage ait rempli ces fonctions a 

Edfou : Horus Behoudit était marié & Hathor de Dendérah, et dans le 

temple de cette déesse se trouvait sa barque sacrée, comme celle d’Hathor 

se trouvait dans celui d’Edfou. Les deux dieux échangeaient des visites , 
allaient loger de temps en temps ensemble, puis rentraient chacun chez 

soi et y demeuraient solitaires. 

Il devait done y avoir 4 Dendérah un clergé d’Horus d’Edfou, comme 

4 Edfou il devait y avoir un clergé d’Hathor; Hor était, 4 Dendérah, pro- 

phéte d’Horus d’Edfou. 

h° La déesse ik était adorée 4 Edfou conjointement avec Horus ( Re- 

cueil, 1go4, t. XXIII, p- 127, stéles de Hassaia, 6, d, g). 

5° M. Lieblein ( Dictionn. de noms hiéroglyphiques, n° 2545) mentionne 

un Hor fils de Djot thot efankh, qui dédia une statuette de Sekhmet du 

10. 
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Musée de l’Ermitage, publiée par M. Golénischeff (Musée de  Ermitage, oe 
p. 1 8). Je ne connais pas d’autre monument appartenant a ce personnage. 

6° Grace aux détails de costume et de toilette que j’ai fournis minu- 
tieusement dans la description de la statuette, on peut lui assigner une 

date plus précise que celle d’«époque saite» qu’indique le style. : 

Le costume et surtout la coiffure ont évolué, la mode a souvent changé, 

et grace aux statues de la cachette de Karnak on peut en retrouyer la — 

marche, et j’espere publier un jour ce «chapitre des chapeaux» que j'an- 

nongais dés 1905. 

Ce que je tiens & signaler ici, c’est Pidentité absolue de coifiate et de — 

style qui existe entre la statue de Dendérah et une autre trouvée le 30 — 

mai 1904 dans la cachette de Karnak et qui, comme tant d/autres, est 

encore inédite. Elle porte les n* 364 de fouilles et 37171 dentrée au 

Musée du Caire (voir la planche). 

Elle appartient 4 un certain , ae Pakhourof, fils de Horsiési, 

que nous connaissons déja par une statuette du Cabinet des Médailles de 

Paris"), Ce Pakhourof avait, entre autres fonctions, celle de «Chef des 

chalands es ~ = du Maitre de la double terre». 

La statuette de Karnak indique sous quel souverain vécut Pakhourof, 

car elle porte les cartouches suivants gravés sur l’épaule droite = ee 

et sur l’épaule. gauche = EE at | cartouches de Psamétique I* 

(664-610 avant J.-C.). 

L'identité absolue de style et de coiffure entre la statuette de Pakhou- 

rof et celle de Hor fils de Djot Thot efankh me fait penser que ce Hor vécut, 

lui aussi, sous Psamétique I" et connut le vieux temple de Dendérah an- 

térieur & celui que nous admirons aujourd'hui. . 

G. Leerarn. 

16 novembre 1916. 

“ Leprain, Les Monuments égyptiens statuette fut dédiée dans le temple de 
de la Bibliotheque nationale, pl. 60. Cette Ptah ris anbouf de Memphis. 



TROIS REGLES- GRADUEES 

PROVENANT DE DENDERAH 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

Le 26 octobre 1916, les preneurs de sébakh de Dendérah découvrirent 

trois régles graduées que nos gardiens saisirent et nous firent parvenir 

(Journal @entrée du Musée, n* 45931 a 45933). 

Elles sont toutes trois en basalte et de section carrée. 

PREMIERE REGLE. 

Cette régle est longue de o m. 53 cent. et mesure o m. 038 mill. de 

section carrée. 

Premiere face. — Cette face porte a droite des divisions linéaires ver- 

ticales qui indiquent le 1/39°, le 1/16°, le 1/10°, le 1/8°, le 1/5° et le 1/4, 

des o m. 53 cent. que mesure la régle. : 

Une inscription démotique d'une ligne est gravée au milieu de la face 

(voir page suivante). 

Ce texte fournit une dédicace ainsi concue : « Par devant Hathor, dame de 

Dendérah, la grande déesse : [ Que | le pauvre Pana fils de Psibast, Vhomme 

de Sardes, et Pethorsoutento fils de Pana, fils de Lebren, demeurent ». Dans 

cette traduction, j’ai rendu le mot #f shoua f 4 Ve par cle pauvre». 

Crest le copte aooye et le hiéroglyphique =f) 4 > \f evils, 

humble, misérable», plutét que i}  woye «étre privé de, manquer 

de». Pana, en se qualifiant de «pauvre», d’« humble», agit comme feront 

plus tard les religieux coptes qui se désignent par néAXx1C TOC MONA- 

xoc «le plus petit, le moindre, le minime moine», pour marquer leur 

humilité chrétienne. 

Dans le mot gyfm4~, la transcription hiéroglyphique donne x Saree 

4 ‘ao Pa Sardious, que le signe _|_ indique comme étant un nom de pays 

- 
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Développement des trois faces de la 1"* régle graduée de Dendérah. 

— 150 — 

étranger, que je propose de rendre par «le 

Lydien, l'homme de Sardes». Le nom pro- 

pre ya/.% ne mest pas connu. Sa trans-— 

cription hiéroglyphique donnerait 3 4 
vn XP» Lebren. Vai traduit 45" par «de- 

meurent», mais la formule est erret «sur 

pied, en place», comme dans le passage : 

‘TP FGLET SO (FR cil placa les prétres 

a la place de leurs pieds », c’est-d-dire : «il 

les mit a leur place, il les rendit stables ». 

La dédicace de la régle de Pana équi- 

vaut a celle tant usitée <A craw 14, « 

«Que le nom de X demeure, soit stable 

ca jamais devant» tel ou tel dieu. 

Peut-étre, encore, pourrait-on voir dans 

la formule abe4 «sur pied» une indica- 
tion de ces deux pieds joints que les dévots 

ne manquaient pas de faire graver sur les 

toits ou les dallages des temples égyptiens 

comme un témoignage de leur pelerinage. 

Ajoutons encore que le mot Ret aurail 

di étre écrit Ses, au lieu de ghgSy. Le 

graveur fut probablement géné par la ligne 

de division du 1/32° puis par le peu d’es- 

pace qui lui restait, et Pun des signes { 

manque. 

Telle qu'elle est, cette formule de dédi- 

cace est, je crois, nouvelle. Je pense l'ayoir 

traduite exactement. 

Deusxiéme face. — La face au-dessus du 

texte de la précédente est divisée en sept 

parties égales par des traits verticaux. 

La derniére partie & gauche est aussi 
subdivisée en quatre parties. La dernitre 

S a 

~- Cl oe 
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de celles-ci & gauche est, elle-méme, divisée en deux autres dont celle 

située & l’extrémité de la régle est encore divisée en deux. Cette derniére 

- mesure correspond ainsi au 112° de la longueur totale. 

Le méme systéme se trouve a droite. La derniére partie de ce cdté est 

diyisée en trois parties et la dermiére de celles-ci, a Vextrémité de la régle, 

est elle-méme divisée en deux. Cette derniére mesure correspond au / 2° 

de la longueur totale. 

Troisiéme face. — La face au-dessous du texte de la premiere est divisée 

en six parties égales par des traits verticaux. 

La derniére partie a gauche est divisée aussi en trois parties égales, 

qui donnent la 18° partie de la longueur totale. | 

La derniére partie 4 droite est divisée en quatre parties égales, dont 

celle située & Textrémité droite de la régle est divisée en deux autres, 

dont celle de l’extrémité est encore divisée en deux. Cette derniére me- 

sure correspond au 96° de la longueur totale. 

Quatriéme face. — La quatritme face est lisse, ainsi que les deux faces 

des bouts de la régle. 

Les mesures fractionnaires que fournit cette régle n’ont rien de compa- 

rable avec celles des coudées égyptiennes conservées dans nos musées. La 

longueur de ces coudées (o m. 525 mill.) différe aussi légerement des 

om. 53 cent. de la régle que nous présentons ici. Les fractions fournies 

peuvent se résumer dans le tableau suivant : 

DEUXIEME FACE. 
—. ~ tO A AAA 

i GAUCHE. \ DROITE. A GAUCHE. h DROITE. 

1/119 
9/112 
hj112 
8/112 

19/112 
16/112 
32/112 
A8/119 
64/119 
80/119 
96/112 
119/119 = 1. 

| 

1/ho = 1/he 
ta: = a 
h/ho 
6/4 

1afhe 
18/ha 
ah/ho 

1/18 = 1/18 
2/18 = 1/9 
sae ey 
6/18 —=1 

eis 
19/18 = 9/3 
15/18 = 5/6 
18/18 = 1. 

1/96 = 1/96 
2/96 = 1/48 
4/96 = 1/24 
8/96 = 1/12 

12/96 = 1/8 | 
16/96 = 1/6 
32/96 = 1/3 
48/96 = 1/2 
64/96 = 2/3 
80/96 = 5/6 
96/96 = 1. 
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En somme, les différentes divisions tracées sur trois faces de cette regle 

divisent ses 53 centimétres en 31 fractions différentes qui sont : 

1/2, 1/3, 9/3, 1/4, 1/5, 1/6, 5/6, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 1/8, 

1/9, 1f10, 1/12, 1/14, 1/16, 1/18, 1/21, 2/o1, s/oh, 1/28, 3/28, 

1/32, 1/4a, 1/48, 1/56, 1/96, 1/119. 

Il serait intéressant de savoir 4 quels besoins correspondaient certaines 

de ces fractions et & quel usage Pana et Pethorsoutento employaient 
cette régle et, aussi, pourquoi ils la consacrérent 4 Hathor de Dendérah. 
Le texte, on l’a yu, ne fournit aucun de ces renseignements. 

SECONDE REGLE. 

La seconde régle mesure 0 m. 535 mill. de longueur et sa section car- 
rée a o m. 026 mill. de cété. | 

Trois de ses faces sont divisées assez réguliérement par des traits re- 

haussés de rouge plus ou moins verticaux et nets. Ces faces sont divisées 

en 5, 7 et 6 parties sans subdivisions. La quatriéme face est lisse ainsi 
que les bouts. 

TROISIEME REGLE. 

Semblable 4 la seconde, cette régle mesure o m. 53 cent. de longueur 

et sa section carrée a o m. 026 mill. de cété. Ses quatre faces sont diyi- 

sées en 4, 6, 5 et 7 parties. Les bouts sont lisses. 

Ces deux régles furent-elles dédiées en méme temps que la premiere? 

_ Elles ont été trouvées toutes trois ensemble et la chose est possible. Res- 

terait encore 4 dire pourquoi la seconde rdgle est plus longue que les deux 

autres. Un autre que moi l’expliquera peut-étre. 

Le style des caractéres démotiques de linscription rappelle beaucoup 

celui du texte du décret de Rosette : d’aprés cet indice, ce serait sous le 

régne de Ptolémée V, vers l'an 200 avant lére chrétienne, que ces régles 

graduées auraient été utilisées ou tout au moins dédiées a Hathor, dame 

de Dendérah, par Pana et Pethorsoutento. 

G. Lee@rarn. 

34 octobre 1916. 



OBSERVATION 

D’UN PHENOMENE OPTIQUE 
PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 
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— ol-se trouvait jadis la statue du dieu de Memphis gardait encore toutes 

les dalles de son plafond. Cette circonstance me permit d’observer son 

systéme W’éclairage. La lumiére n’y pénétrait que par un trou en forme 
de trone de pyramide quadrangulaire percé dans ce plafond. 

__ Les dimensions en sont : 

Hauteur, correspondant a l’épaisseur de Ja dalle de plafond.. 0"57 

Cété du earré supérieur du trone de pyramide............ o 18 

Cété du carré inférieur, base du trone de pyramide..... . éeco.do 

Hauteur de Ja chambre, du sol jusqu’au-dessous de la dalle de 

plafond et de la base du trone de pyramide............ A 75 

La nécessité de protéger de tout acte de vandalisme les trois sanc- 
tuaires de ce monument et les statues de Ptah et de Sekhmet conservées, 
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la premiére dans le sanctuaire central et la seconde dans celui du sud, 

m’obligérent 4 rétablir le plafond et Péclairage de ces deux autres cham- "4 

bres en me guidant exactement sur le systéme employé dans le sanctuaire— 

de Ptah. Enfin, une forte porte en bois plein servit a clore la baie don- 

nant accés aux trois retraits dans lesquels les statues de Ptah, Amon et 

Sekhmet recevaient les hommages des fidéles. 

Quand on examine la statue de Sekhmet, il est facile de constater que 

certaines parties de son corps sont beaucoup plus lisses que d’autres. 

Son pied et surtout sa main gauche serrant la tige de papyrus qui s’épa- 

nouit dessous ses deux seins nus luisent. C’est &4 Rome, devant la statue 

de saint Pierre, que se trouve lexplication de ce fait. Des milliers de — 

fidéles sont venus jadis flatter ou baiser le pied et la main de la Sekhmet — 

de granit noirdtre, comme ils ont, peu a peu, usé le pouce de la vieille 

icone dédiée aujourd’hui au Prince des Apdtres. 

Cette observation et son. explication ne sont pas de moi, mais du savant 

Pére Lagrange, supérieur des R. P. Dominicains a Jérusalem. Je ne saurais 

invoquer plus respectable autorité. 

D’autre part, j'ai signalé sur certaines statues, et particuliérement sur 

celles d’Aménothés fils de Hapi et du gouverneur de Thebes, sous Ho- 

remheb, Ramsés, le futur fondateur de la XIX* dynastie , des traces 

@usure provenant des attouchements manuels des pélerins pharaoniques 

témoignant, par ce geste, leur vénération a ces images placées en cet 

endroit par ordre souverain, pour entendre les priéres des fidéles et les 

transmettre ensuite au dieu. 

Ces menues observations ont leur importance, car elles nous rensei- 

gnent sur le nombre imposant de ceux qui pénétraient, non seulement 

dans les cours des temples, mais encore dans des retraits comme celui 

ou Sekhmet laissait baiser sa main par ses adorateurs. 

On a cru longtemps que tous ces temples colossaux n’avaient été batis 

avec tant d’efforts et de dépenses que pour ne donner accés qu’a quelques 

initiés. Javoue ne pas étre de cet avis, et je crois, au contraire, que les 

®) Leerain, Au pyléne d’Harmhabi a Karnak, dans les Annales du Service des Anti- 

quités, XIV, p. 17. 
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temples tiraient de grandes offrandes des pélerins et fidéles, qui, lors des 

_ panégyries et des fétes si nombreuses qu indiquent les calendriers, étaient 

admis, en sus des jours ordinaires, 4 pénétrer tout au moins dans cer- 

taines parties du temple et particuliérement dans les retraits ot ils pou- 

vaient frotter, flatter, toucher ou baiser les statues des dieux et des 

 déesses. Ces pratiques existent encore dans beaucoup de religions mo- 

dernes, en Kgypte et ailleurs. 

Parfois les fidéles étaient récompensés de leur dévotion par la vision 

de phénoménes optiques semblables 4 celui que rapporte et explique la 

Nouvelle relation en forme de journal d'un voyage fart par le P. Vansleb, R. D. 

en 1672 ef 1673, p. 156", 

«Gemiang est une celebre Eglise des Coptes, batie dans une campagne — 

tres vaste & tres unie; mais d’ailleurs tres stérile, en la province de 

Garbie, qui est dans I'Isle de Delta. Elle est toute proche du lieu, ot 

estoit autrefois la Ville de Degue, en Copte appelée Trxisr, & qui a au 

Ponant la Ville de Grand Mohelle, au Levant le bras du Nil, qui se dé- 

charge dans la mer & Brulos, & du Nort la mer Mediterranée. Cette 

Eglise a vingt cing Domes, qui en rendent de loin la veiie fort agreable, 

quoy qu ils soient placés sans aucun ordre, & qu ils ne soient pas mesme 

d'une égale grandeur. 

«LE glise en dedans n’est pas encore achevée, & il n'y a qu'une Chap- 

pelle qui soit blanchie de chaux, seavotr celle ott se fait PApparition ima- 

ginaire; & il n’y a qu'un seul Autel, selon la coditume ordinaire de celles 

du Levant; ainsi tous ces Domes ne servent que pour l’ornement & pour 

donner de la clarté dans lEglise : Car ils sont tous percez d'une petite 

ouverture, & quelques uns de deux. La Chappelle ot se fait ?Apparition, 

est du costé du Septentrion, 4 main droite en entrant, & tout contre la 

porte. 

«Pour ce qui regarde cette prétendué Apparition, aprés avoir observée 

aussi exactement qu'il m’a esté possible, pendant trois jours que j’y ay esté 
pour ce sujet : jay trouvé que ce n’est autre chose que la reflexion des 

® A Paris, chez Estienne Michallet, rué S. Jacques, proche la Fontaine Saint Seve- 

rin, 4 image S. Paul, M. DC. LXXVII, avec Privilege du Roy. 
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objets qui passent devant cette Eglise & une juste distance, laquelle estant : 
portée par le moyen de lair dans la Chappelle par les deux petites 

ouvertures dont elle recoit le jour, représente 4 lendroit opposé de la 

muraille une ombre qui a quelque ressemblance a l'objet qui y passe : 

comme par exemple, lorsqu’il passe un homme a cheval, on voit dans la 

Chappelle sur la muraille !ombre qui représente, quoy qu’un peu con- 

fusément, un Cavalier; si c'est une femme qui porte un enfant entre ses 

bras, on y voit ’ombre de la méme figure, & ainsi du reste. Et le Peu- 

ple qui est grossier & superstitieux, ne scachant comment cela se fait, il 

simagine que ce sont des Saints qui leur apparaissent....... Ils sont 

tellement entestez de la yerité de cette Apparition que si quelqu’un le Ey 

leur voulait contester, il courroit risque de se faire assommer. » 

Et en bon disciple de Jean Baptiste Porta, le Pére Vansleb examine 

la question de cette chambre noire monumentale et conclut : «Que si un 

autre vouloit dire, que quelque homme Wesprit @entr’eux avait batie 

cette Chappelle selon les régles de l!'Optique, pour tromper les ignorans 

par cette Apparition; je le prie de considérer que les Coptes sont de si 
grands ignorans, qu’ils ne scavent mesme ce que c'est que cette science. — 

Cette Chappelle, aussi bien que tout le reste de l’Eglise, a esté batie de 

cette facon, sans dessein de tromper le monde; & cette reflexion qu’ils ae 

appellent Apparition des Saints, a été découverte par hazard. L’expérience 

me I’a fait voir en d'autres Eglises qui n’ont pas esté baties, non plus 

que celle-cy, 4 dessein de faire paraistre des figures ". » 

Le Pere Vansleb, dont j'ai di écourter le récit, montre quelle créance 

obtenaient ces phénoménes optiques qui, en 1672, paraissaient miracu- 

leux aux Coptes d’alors. Il est 4 croire que les anciens Egyptiens pensaient 

de méme sous les Pharaons : ce que je sais, c’est que de nos jours leurs 

descendants, ne sachant les expliquer, les craignent, et, quand je propo- 

sai 4 certain drogman d’entrer seul dans les sanctuaires du temple de 

Ptah, d’en fermer la porte et d’y rester seul pendant quelques minutes, 

© J'ai cité ailleurs (Lougsor sans les de Saint-Mereure — aux-deux-épées a 

Pharaons) d'autres apparitions qui s‘ob- — Gamoulah. 

. servent dans une des salles du couvent 
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il déclina Voffre, en m’assurant que «s'il n’était pas poltron, il était tout 

au moins prudent». - 

Cette réponse mérite d’étre expliquée. En voici la raison. 

Un jour qu'il faisait grand vent d’ouest et que des nuages roulaient 

vers la chaine arabique, j’allai, pour quelque travail, au temple de Ptah, 

-pénétrai dans les sanctuaires et en fermai la porte derri¢re moi. En 

f temps ordinaire, la porte étant close, la faible lumiére qui régne dans 

les trois chambres est douce, bleudtre, et une sorte de mystére semble 
régner autour des statues de Ptah et de Sekhmet, taillées toutes deux 

dans le granit noirdtre. Ce jour-la, le spectacle était tout différent. Des 

lueurs blanches venant du fond de la chambre rédaient sur le sol, ve- 

naient jusqu’a moi, puis s’évanouissaient. Parfois le phénoméne cessait et 

les statues, qui, elles aussi, avaient blanchi, semblaient toutes bleues, 

puis la téte de honne de Sekhmet palissait de nouveau. La paleur glissait 

ensuite le long du corps, tombait sur les pieds, et le haut de la statue 

divine bleuissait de nouveau, tandis que la lueur aux capricieux contours 

? s'ayancait vers moi et que d’autres lueurs se mouvant dans la méme di- 

rection marbraient le sol de la chambre pour s’évanouir a leur tour. 

Je cherchai la cause de ce fait que je n’avais pas encore observé et ne 

trouvai rien de mieux, pour cela, que de poser 4 plat sur le sol une 

feuille de papier blanc. Je constatai que toutes les lueurs blanches qui 

passaient dessus étaient entourées de bleu. Je me rappelai alors les 

__—_——s*huages que j’avais vus, poussés vers l’est par le grand vent et en conclus 

que je me trouvais tout simplement dans une chambre obscure semblable 

a celle que Jean Baptiste Porta avait perfectionnée en la munissant d’une 

lentille, et semblable 4 la chapelle de sainte Gemiane ot le Pére Vansleb 

s'était refusé & voir des apparitions miraculeuses. 

Ici, ce n’étaient pas les gens passant sur le chemin qui projetaient leur 

image sur un mur vertical blanchi 41a chaux, mais les nuages qui, allant 

de Pouest vers lest, créaient, grice au trou en trone de pyramide ména- 

gé dans une dalle du plafond, ces lueurs blanches qui s’avancaient de lest 
vers Youest, du fond du sanctuaire vers le spectateur. En rétrécissant 

ouverture, en la «diaphragmant», l'image se précisait et la forme du 

nuage apparaissait absolument nette. 

Telle est Pexplication de ce phénoméne que j'ai observé trés souvent, 
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depuis, non seulement dans les chambres du sanctuaire de Ptah, mais 

encore dans toutes les salles obscures des monuments éeyphens ayant 

conservé leurs plafonds"), 

Dans toutes ces chambres la teinte de l’atmosphére varie selon la cou- 

leur du ciel généralement bleu. Elle change 4 chaque instant quand les 

nuages passent dans le ciel, est grise quand le temps est couvert, rougit 

quand le soleil se couche; mais le plus souvent les statues divines taillées 

dans le granit noir, gris ou bleudtre, sont plongées dans une lueur bleue 

qui ne manque pas d'impressionner quelque peu le visiteur. 

Le Pére Vansleb témoigne de l’opinion qu’avaient les Coptes du xvu* 
siécle sur les images que crée la chambre noire. Les Egyptiens modernes, 

«plus prudents que poltrons», ne sont pas mieux avertis que leurs 

ancétres de la cause du phénoméne. Je pense qu’aux temps pharaomiques, 

les fidéles qui venaient s’agenouiller devant 1a statue d’un dieu plongée 

dans son obscurité bleudtre et lui demandaient par une manifestation 

quelconque de prouver sa divinité ne doutaient plus que leurs veux fussent 

exaucés ou rejetés quand ils la voyaient s’animer, blanchir, bleuir, et des 

lueurs blanches s’avancer silencieusement vers eux puis disparaitre soudain. 

Je ne serais pas étonné que le clergé ait tiré parti de ce phénoméne pour — 

vaticiner quelque peu par nubomancie; mais, disait Hérodote, les dieux 

ne se manifestent pas chaque jour, et 4 Thebes les nuages sont rares : 

aussi les statues des dieux étaient-elles plongées le plus souvent dans une 

demi-obscurité, que colorait le bleu du ciel. 

G. Learain. 

“) Dans les deux chambres latérales cellent pour une triade. Méme éclairage 

au Saint des Saints du temple d’lsis a 

Philé, les bases du trone de pyramide 

d’éclairage sont des rectangles trés al- 

longés. La salle n'est éclairée qu’au centre 

et dans toute sa largeur. Eclairage ex- 

dans le prosanctuaire. Le rectangle est 

placé dans I’axe de la chambre : grace a 
cette disposition, la procession seule pa- 

raissait lumineuse au milieu de la salle 

aux bas cétés obseurs. 



UNE STATUE 

DE HOROUDJA, FILS DE HAROUA, 

PROVENANT DE DENDERAH 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

Tai publié en 1908, dans le Recueil de travaux (vol. XXX), Un dos- 

 sier sur Horoudja, fils de Haroua, ot jai rassemblé les documents que 

fournissent cing statues de ce personnage qui se trouvent au Vatican, 

a au Musée d’Athénes, au Musée de Miramar et 4 celui du Caire. 

Les preneurs de sebakh de Dendérah ont trouvé et nos gardiens ont 

‘saisi une sixitme statue du méme personnage. Nous publions ici sa fiche 

rédigée pour le Catalogue général du Musée du Care, en respectant la 

disposition curieuse du texte gravé a l’'avant de cette nouvelle image de 

Horoudja, fils de Haroua. 

Cest une nouvelle piece. qui vient s’ajouter 4 son dossier. 

STATUETTE DE \ >|, FILS DE TR. 

Granit gris. Hauteur, o m. 41 cent. 

Provenance. Dendérah, juillet 1916. 

Attitude. Homme accroupi, les bras croisés, les mains posées a plat 

sur les genoux. 

— Costume. Perruque lisse, basse sur le front, couvrant la partie supé- 

rieure des oreilles. Sourcils et paupieéres rubanés. Le corps est enveloppé 

dans une gaine qui ne laisse libres que la téte et les mains. 

‘Couleurs. Aucune trace. 
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a2 Z=indl 
judas KD pr, prrorre, 

Wt= 
B. Sur le dossier, en deux colonnes : |», —® wX dth > 

Est TAR 2 
Technique. Bonne. . . 

Style. Trés bon. 

Date. Régne de Psamétique I*. 

Conservation. Légbres félures 2 la téte. 

Bibl. : Journal d'entrée du Musée, n° M5710. 

Note. Pour ce personnage, consulter Lecrawy, Un Seasiae sur Horoud 
fils de Haroua, dans le Recueil de travaux, yol. XXX, 1908. Un 
sphinx criocéphale, situé 4 gauche en entrant dans le temple de N 
est composé de blocs de grés parmi lesquels on en remarque 
viennent d’un monument dédié par Horoudja, fils de Haroua. 



UN MIRACLE D’AHMES 1" 

A ABYDOS 

SOUS LE REGNE DE RAMSES II 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

Le Journal d'entrée du Musée du Caire porte, écrit de la main de 

M. Maspero, la mention suivante : 

ch364g. Stele. Calcaire blanc. — Haut. 0 m. 54 cent. — Abydos. 

Echangé 4 Girgis Botros de Belianeh. » 

La planche qui accompagne cet article fera mieux connaftre ce curieux 

monument. Nous nous proposons de le décrire, traduire et commenter 

dans cette étude. 

Description. — Stdle cintrée. — Calcaire. — Haut. 0 m. 54 cent., 

larg. o m. 35 cent. 

Tableau. Le tableau du cintre représente, a droite, le ij ema. 4 he 

eprétre d’Osiris Psar» debout, levant les mains vers une barque sa- 

erée que portent sur leurs épaules huit prétres marchant en quatre files 

de deux. «Le prophete ] | J€ | DD ~~ S$ <= Paari, juste de voix», placé 

au milieu du cortege, le conduit et porte la main vers la barre extérieure 

_ du pavois. Cette barque est celle du |= (© 4 any (—fh D «dieu 

bon, maitre des deux terres Pehtineb-Ra Ahmés I». Ainsi que celles qui - 

appartinrent 4 Horemheb, & Séti I* et & Ramses II, la proue et la poupe 

sont ornées de tétes royales coiffées du claft avec ureus et surmontées 

de Vatef @- 

Un dais, dont la base des colonnettes est maintenue par des figures 

royales agenouillées, recouvre un naos dont la plus grande partie est 

eachée par un voile bouffant 4 l’avant et retombant sur les joues de la 

Annales du Service, 1916. 11 
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barque. Un petit personnage royal porte les mains sur le bouffant et le 

71) «la femme 

du dieu Ahmésnefertari» agitant deux sistres, couronnée du mortier d’ou 

sortent deux hautes plumes droites. 

Le sphinx de Totounen, dressé sur une enseigne, yeille 4 la proue s. 

Deux grands parasols et un double gouvernail complétent Péquipement 

de la barque sacrée, du Seshem d’Ahmés I". 

On lit au-dessus de l’adorant : pe a eae SD aN sh 
oJ we Ni I 

Le reste de la stéle est couvert par un texte de neuf lignes horizontales 

qui laissent, dans langle inférieur droit, place a limage du (J zt fil 

\h 7) «prétre d’Osiris Mes», debout, levant les mains pour adorer. 

maintient fermé. 

2 

SS 
Derriére lui, plus grande, debout, est |“ (- Ve 

Texte. Le texte est ainsi concu : (»—) 

$5.0, Tees © 12% (etd Spaces 
= iT IKAMITO*N 4B (2a Sa 
(IM PER KITS TDN eS Ao hol TS 
DAT PUY C12 SR US RII 
A ae 
als |e lsh Pree ah ers 

~a reaiean Raise sl TWE ES 
=e Be 

Il est facheux que des cassures interviennent aux endroits les plus in- 

téressants de ce texte. A la ligne 3 je crois distinguer x : | ei e «mon 

fils», d’ot il résulterait que Padorant placé dans langle inférieur droit 

de la stéle, le prétre d’Osiris Més, serait le rédacteur du texte rapportant 

l'intervention du dieu en faveur de son fils Psar figuré dans le tableau 
supérieur, adorant la barque sacrée d’Ahmés. Il resterait & établir aussi 

si le texte ne parle que d’un seul ou de deux Psar. Dans le premier cas, 
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Psar serait juge et partie dans l’affaire en faisant intervenir le dieu Ahmés 

en sa faveur. | - 

TRADUCTION. 

«Lian 14, second mois de Shat, jour 25, sous le régne du roi de la 

a - Haute et Basse-Kgypte Ousermarasetepenra [fils du Soleil] | Amenmer Ra] 

Messou donnant la vie, jour de larrivée du prétre Psar avec le prétre Djai 

be pour rapporter [Voracle de | Nebpehtira. 

«Le prétre Psar arriva au champ.qui appartient [a mon | fils. Il écouta 

les [réclamations?]‘ des enfants du peuple. Fut le dieu a établir |le 

droit? |. Le dieu arriva en disant : «fl appartient 4 Psar fils de Mes», et 

le dieu s‘alourdit trés fortement ” en présence des prétres [du roi? | 

Pehtinebra, le prophéte Paari, le prétre d’avant Inoudjabou, le prétre 

{@avant] Djanofré, le prétre d’arriére Nakht, le prétre d’arriere Thotimés. 

Fait par le prétre, scribe graveur du temple de Ramses II dans le domaine 

Osiris °) Nebmehit. » 

Le cas est fort simple et se présente encore souvent de nos jours. Psar, 

fils de Mes, se dit propriétaire d’un champ que paraissent lui contester 

les habitants. Au lieu de s’adresser & Osiris et 4 son clergé dont il fait 

partie, il invoque l'arbitrage d’un des saints, des cheikhs les plus vénérés 

du pays, l’ancien pharaon fondateur de la XVIII° dynastie, Ahmés I", dont 

la tombe et le temple & terrasse se trouvent & Abydos ot il recoit un 

culte funéraire. Tel un dieu, il a sa barque sacrée et un clergé. Les pré- 

tres entourent la barque et huit d’entre eux la chargent sur leurs épaules. 

Quatre d’entre eux sont nommés, chose rare entre toutes : ce sont, a l’a- 

vant, Inoudjabou et Djanofré, et 4 Parritre, Nakht et Thotimés. Leur chef, 

le prophéte Paari, portant la peau de félin, insigne de son rang, dirige 

le cortége et le méne jusqu’au champ en litige. La, le divin Ahmés déclare 

(}) i |. 1 | fn ee réclamations, 

appels (?)>. 
awh a ~ P 

(2) Se ae eee < Voit le com- 

mentaire. 
® Tl parait s’agir du temple de Ram- 

sés II & Abydos. Le C2 4. désigne 

& Abydos le waqf d’Osiris comme ba 

: pa désigne les terrains appartenant a 

Amon thébain sur les deux rives du fleuve 

i Louqsor, Karnak et Gournah. 

11. 
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(par son prophéte) qu'il appartient a Psar fils de Mes, et, pour en donner 

un témoignage éclatant en présence du clergé, il s’alourdit sur les épau- 

les de ses porteurs qui en témoigneront ensuite et que Paari constate. 
Un si beau miracle ne pouvait étre caché ou oublié ni par les prétres 

d’Ahmés I", ni par Psar, ni par Mes, et, afin qu’il fut attesté a tout jamais, 

on chargea le prétre scribe graveur du temple de Ramsés II qui est dans 

le domaine d’Osiris de fabriquer la stéle avec tableau qui nous est par- 

venue. : 

Tous les acteurs y figurent, et, si Nebmehit avait été plus habile, nous 

en aurions presque le portrait ressemblant : nous n’en yoyons que la 

silhouette, mais elle suffit & nous les figurer tels qu’ils étaient jadis. La bar- 

que sacrée repose sur les épaules des prétres-porteurs , et le prophéte Paari 

touche la barre du pavois, probablement pour constater si, en s’alour- - 

dissant, Ahmés ne fera pas fléchir sous son poids les épaules d’Inoudjabou, 

de Djanofré, de Nakht et de Thotimés, car c’est ainsi, croyons-nous, que 

le dieu rend ses oracles et non point en inclinant la téte 4 plusieurs re- 

prises. Semblable miracle ayant force de loi, il importe de le diment 

constater. C’est, & mon avis, explication du geste constant des prophéetes 

accompagnant les barques divines lors de leurs processions. En suite de 

quoi et sur leur déclaration, ce sera au gouverneur a contrdler la vérité 

de leur déposition subséquente, et a juger en fin de cause en attribuant a 

Psar le champ contesté. C'est ce que celui-ci parait réclamer dans le texte 

lacuneux gravé au-dessus de lui, tandis qu’il léve les mains vers la barque 

sacrée du roi-dieu qu'il adore et implore. 

Linterprétation du tableau et du texte étant nouvelle, il nous parait 

nécessaire de la faire suivre d’un commentaire ot nous essaierons de la 

justifier. 

COMMENTAIRE. 

wv —— = 

J'ai traduit ae nia a SM par «salourdit trés fortement ». 

A. La stéle publiée ici est, je pense, la plus ancienne qui rapporte un 

miracle d’un dieu, miracle qui consiste, pour lui, & approuver un fait ou 

une parole «en salourdissant». Elle est datée de l’an 14 de Ramses II. 

B. La stéle de Bakhtan raconte semblable miracle de Khonsou adyenu 

en l’an 26 du méme souverain. 
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C. Un nouveau miracle d’Amon est rapporté dans une inscription gra- 

-yée sur le mur nord de la grand’cour de son temple. 

D. La stéle Maunier du Louvre, datée du pontificat de Men Kheperré, 

relate un méme miracle d’Amon. Viennent ensuite linscription histori- 

que de Pinodjem III 4 Karnak (EK), celle de Dakel (F), et enfin celle 

d’ Abydos (G). Le mot employé pour expliquer comment le dieu donne son 

approbation est 4 ith, os | dans la seule inscription de Pinodjem : partout 

ailleurs c'est "TSE (A), my 2 EO, wey DO (B, 1.15, 16), pwn ed t— oI 2 ai WV? od 

mg ® $= O® (C, 1. 18, 20, 26), FSD, 1 11, 19, 16, 18, 93). how <> <—— I dt 

Mon cher maitre, M. Naville, est d’avis que «Vhiéroglyphe de la téte @, 

qui accompagne souvent le verbe, indique que cst bien par un signe 

de téte que le dieu marquait son approbation, plutét qu’avec le bras, 

comme le croit M. Brugsch ». Et plus loin : «Enfin le dieu parle lui-méme 

_ pour faire entendre sa volonté. Il y avait done & cette époque a Thebes 

des statues qui parlaient et qui faisaient des gestes. » 

Je l'ai cru longtemps avec le savant égyptologue, puis des doutes me 

sont venus que j'ai exprimés récemment'", Ils ont augmenté depuis en 

examinant les tableaux qui représentent la cérémonie au cours de laquelle 

le dieu donne son approbation. Il aurait été tout naturel, 4 mon avis, de 

représenter le dieu inclinant, hochant la téte. Point. Les barques sont 

_ figurées portées sur les épaules de leurs prétres, mais toujours le voile 

cache T’objet sacré enfermé dans le naos de l’arche sainte. Comment; 

dans ce cas, pouvait-on voir que la statuette du dieu avait incliné la téte? 

De profil, la chose est impossible, et 4 avant, les petites images royales 

agenouillées sont si fermement cramponnées aux bouffants du voile que 

ceux-ci ne peuvent s’écarter et laisser voir ce que contient le naos. 

Pourquoi, dans tous les cas que nous citons, ne trouvons-nous pas une 

corrélation exacte entre le tableau et le texte, quand la chose était ce- 

pendant si facile? Je ne crois pas que le graveur de la stéle d’Abydos, 
Nebmehit, ait eu recours & un collégue pour dessiner la silhouette de la 

barque d’Ahmés ni de ceux qui la portent, la dirigent et l’adorent, ce 

 Leeraw, Le logement et transport  I’Institut francais d'archéologie orientale 

des barques sacrées, dans le Bulletin de du Caire, t. XIII, p. 48. 
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qui pourrait avoir été une cause d’erreur. Et méme, dans le cas contraire, — 

lartiste n’aurait-il pas pu abaisser, ouvrir ou soulever ce voile de la barque | 

sacrée? Il semble, d’aprés ces documents, que, comme ceux d'Isis ou de 

l’Arche dalliance, nul n’y pouvait porter la main. Tous les autres tableaux 

gravés au-dessus des documents cités plus haut présentent la méme par- 

ticularité. 

On pourra objecter que, dans l’inscription de Pinodjem, on place deux 

écrits devant le dieu, et que celui-ci «saisit » (3. w+) Pun deux. L’objec- 

tion est sérieuse, je n’en disconviens pas, mais en examinant le tableau 

de ce document, je cherche 4 m’expliquer comment ces actes pouvaient 

s'accomplir et je n’y arrive point. 

Comment pouvait-on étaler ces deux rouleaux de papyrus devant la 

statuette divine juchée dans son naos sur les épaules des prétres et com- 

ment pouvait-elle se saisir d’un de ces documents? Quel automate aux 

ingénieux rouages pouvait le faire alors? Je crois que Vaucanson lui- 

méme aurait renoncé a résoudre ce probleme. : 

Si cet automate existait, il lui aurait fallu écarter ce voile, si bien 

maintenu par les statuettes royales que nous citions plus haut, avant que 

de saisir le papyrus. Tout ceci me parait vraiment trop compliqué et dif- 

ficile pour étre vraisemblable. Je ne crois pas que, méme de nos jours, 

on pourrait arriver a créer aussi meryeilleuse idole. Les Egyptiens avaient 

des moyens mécaniques trés puissants, mais ils ignoraient les poulies et en- 

grenages sans lesquels la construction d'une statuette saisissant un rouleau 

de papyrus me semble impossible. Quant a la faire parler, cest encore 

chose plus difficile, et jattendrai la découverte d'une idole de ce genre 

pour croire a la possibilité de son existence. 

Sai déja dit“) ce que je pensais de cette statue d’Amon qui s'agite tant 

pour faire un roi du petit Thotmés III. Celle-ci marche, parle, gesticule 

et.se donne un mal infini, tout au moins pour un automate, afin dat- 

teindre a ce but. Passerait encore, pour les idoles placées dans les naos, 

d'admettre qu'un prétre tirait quelque ficelle, mais pour celle-ci, je ne 

puis me résoudre a y croire. 

J'ai proposé de remplacer cet automate par un homme qui joue le réle 

() LeGrain, op. eit. 
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du dieu, qui est son vicaire, son interprete terrestre, comme le prophete 

de l’Oasis répondant i Alexandre au-nom d’Amon ou celui de Khonsou 

au pays de Bakhtan : (aE 7 — & AIAN svoici que ce dieu 
wows TT od 

(mm) (s’alourdit pour) son prophéte afin ie dire : «Que le prince de 

Bakhtan fasse une grande offrande devant ce démon». Ici, ce n’est pas 

le dieu qui parle, mais le prophéte qui interpréte le signal ( wr ) du dieu. 

Voici ce mot qui revient encore, et, une fois de plus, le signe @ man- 

3 que. Je pense que, quand il se trouve adjoint au mot, il y est de trop, 
rm 

, serane, boite amené par nhennete jh es le scribe d’écrire le mot 

osseuse ». Le mot ™ fy Sega , sans @, signifie « plier, aap ployer, faire plier, 

incliner, courber ». i Bmpich le rapprochait du copte en «tirer, trainer, 
ae entrainer» et de ze, voluntas. Dans les Chants d’amour du papyrus Sal- 

lier, M. Maspero traduit | $, er Wen \ *, «ma chevelure 

alourdie de parfums » ), | 

° Puis voici ore h net cempécher, faire obstacle », et a, hh «s'appuyer ». 

Je crois que les mots alourdir, s‘alourdir, faire le lourd et aussi fare 

obstacle 4 la marche du cortége conviennent mieux que «incliner la 

téte», et pour justifier cette opinion il suffit de regarder passer les enter- 

 rements égyptiens de nos jours. J’en vois souvent ici; il arrive parfois que 

le cortége s'arréte, et si je demande pourquoi : «C’est, m’est-il répondu 

sérieusement, parce que le mort ne veut pas aller plus loin et il pése, a 

salourdit, il fait le lourd sur les épaules des porteurs » (2), 

- Parfois le défunt, comme lan passé feu El Haggi Said de Karnak, en- 

tend prendre le chemin des écoliers pour aller au cimetiére, et, «comme 

un gouvernail», disent les habitants, il oblige les porteurs a suivre la 

route qui lui plait; d’autres fois encore il les fait courir ou tourner sur 

place. Et tout ceci, je lai vu bien souvent et jaurais été malvenu si 

javais paru douter de si beaux miracles. Voici, d’ailleurs, une déclaration 

authentique relatant ce qui advint lors de ’'enterrement du fameux Sayed 

Youssef, le descendant de Youssef Abou |-Haggag, le vénéré patron de 

Lougqsor et le chef de sa mosquée. 

" Etudes égyptologiques, 1, p. 241. traire. Le mort veut s’élever vers le ciel 
® M. Lebnan, d’Erment, m’apprend et les porteurs se cramponnent aux bar- 

quen Syrie, la superstition est con- res de la civitre pour l’en empécher. 
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TRADUCTION. 

Nore suk LA Mort pu Cuerku EL-Savep Yousser 1sN EL-Coema Asou t-Hacesc. — 

Ce jour-la nous étions présents 4 Penterrement. Au moment de la procession, nous 
portions la biére sur nos épaules quand, arrivés prés du Nil 4 cdté du Cheikh Abou 

1-Abbas, nous sentimes tout & coup que la biére s’appesantissait. Auctin de nous ne 

pouvait marcher. Nous descendimes la bitre, et aprés avoir récité la fatha, nous re- 

portames la biére et nous ne sentimes rien. Puis en allant sur la route du cimetiére 

du cété ouest, personne ne put marcher, car le cheikh pesait dans 1a biére, puis sur 

la route nord, tantdt il s'alourdissait et tantdt il devenait léger. 

Voila ce que nous avons constaté exactement et dont nous pouvons témoigner : 

nous étions les porteurs de la biére. 

Le 6 novembre 1916. 

Signature de : Cachet de : Signature de : 

Hassan Appattan Awap. Asp et-Wares GHonei. Sotman Kuaum. 

Ici tout le monde, méme les porteurs, croit 4 ces miracles. C’est, on 

le voit, une superstition populaire trés forte, commune a toute lEgypte : 

je ne suis pas le premier a I’avoir constatée et rapportée. 
Je pense qu'elle vient de Vantiquité pharaonique et que les porteurs 

de barques sacrées devaient parfois croire sentir le dieu s’alourdir sur 

leurs épaules comme les porteurs de cercueil prétendent sentir le mort 

peser sur les leurs. 
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Si nous reprenons les textes, nous verrons quAhmés I* «s’alourdit 

__extrémement» en présence, a la face des prétres, qui, ensuite, témoigne- 

ront du miracle, comme plus tard ceux d’Amon et de Khonsou qui, a une 

ou plusieurs reprises, déclareront avoir senti le dieu s’alourdir plus ou 

moins sur leurs épaules. 

Le graveur du bas-relief de Pinodjem 4 Karnak s'est appliqué a indi- 

quer ce fait. Au lieu de marcher droits comme dans les tableaux ordinai- 

res, les porteurs.se courbent sous le poids du dieu, tandis que le 3° et le 

h* prophétes touchent la barre pour constater le miracle"), 

Le fait que, dans la stéle d’Ahmés, quatre seulement des porteurs, deux 

4 davant et deux d’arriére, portent témoignage, semble indiquer que le 

___ poids s’était fait sentir seulement de leur cdté qui serait 1a 1a droite com- 
: me sur le bas-relief de Pinodjem. Ceci expliquerait lescorte de quatre 

prophétes, qui marchent deux a droite et deux 4 gauche du pavois, tou- 

chant les barres du pavois, de facon a constater si le dieu s’alourdit d’un 

4 cdté ou d’un autre pour en tirer ensuite une indication quelconque, un 

: oracle ou réponse du dieu”), 

C’est en constatant que le dieu s’alourdit pour ou vers ia (= & 1) 

que le prophéte de Khonsou comprend et interpréte la volonté du dieu 

en disant : «Que le prince de Bakhtan fasse une grande offrande devant 

ce dieu», comme de nos jours encore les gens du cortege funéraire com- 

prennent et interprétent la volonté du mort quand celui-ci se fait lourd, 

une ou plusieurs fois, et parfois jusqu’au point de courber ses porteurs 

et de les obliger 4 le déposer sur le sol. 

Alors, il semble devenir plus lourd encore, s‘enraciner au sol et, dans 

ce cas, l’usage est de le laisser 1a, de I’y enterrer et de lui élever un tom- 
beau de saint. 

Je conviens tout le premier que cette superstition est quelque peu gros: 
sire & nos yeux, mais je préfere en admettre Vexistence chez les anciens 

Egyptiens plutét que celle de statues pouvant parler, remuer la téte, écar- 

ter des voiles et saisir un papyrus. 

{) Le dessin de M. Naville n'indique mais sur la barre. 

pas les porteurs aussi courbés qu’ils le ®) Les spirites observent des phéno- 

sont réellement sur le bas-relief. Les | ménes de ce genre et obtiennent le dé- 

f prophétes n’ont pas la main sous 1a barre, placement de meubles lourds. 
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Je ne veux cependant pas dire que le naos ne renfermait pas de statue; 

le texte de Bakhtan est net 4 cet égard : le prince étant couché voit ce 

dieu en songe J) — 63th! SALI NaS 2 7 
=o «il allait hors de son naos, et il était en la forme d’un faucon d’or. 

Il volait vers ’Empyrée et vers l'Egypte ». 

Il parait s’agir ici ou d’une momie dorée de faucon sacré, ou d'une 

statue dor représentant un faucon sacré ou, enfin, d'une statuette non 

machinée représentant Khonsou en la forme sous laquelle il agit : un 

corps d/homme, debout, marchant Hh ou assis, surmonté d’une téte de 

faucon couronnée du croissant et du disque de la nouvelle lune 2. Je re- 

marquerai toutefois que le voile brodé du naos représente toujours le 

dieu sous la forme d’une momie humaine accroupie, hiéracocéphale, por- 

lant disque et croissant lunaires et tenant le 4, J. comme Amon est re- 

présenté de méme avec une téte de bélier coiflé de Pate/, et tenant le 4, q ; 

Pour le cas d’Ahmés I* il ne peut étre question que dune statuette ou 

(une relique quelconque, un objet ayant appartenu 4 Ahmés I* déposé 

dans le naos de la barque sacrée de ce souverain 4 Abydos et non d'une 

partie de son corps, puisque sa momue se trouve actuellement au Musée du Caire. 

La méme remarque s' applique au contenu du naos des barques sacrées. 

d’Ahmés-Nofritari, Séti I* et Ramses II, qui sont figurées sur les monu- 

ments égyptiens et dont les momies intactes sont, elles aussi, au Musée du 

Caire. 

Par analogie, il est 4 penser qu'il en était de méme pour les naos des 

autres barques sacrées, et que les broderies des voiles qui les cachent 

fournissent la représentation exacte de ce quils renfermaient : dans ce 

cas, pour Amon, ce serait une forme humaine accroupie, tenant le signe 

de la vie 4, munie d'une téte de bélier couronnée de Latef, qu Hérodote, 

qui vit tant de choses, semble avoir pu étre admis a contempler. Etait-ce 

cette relique de bélier sacré dont nous parle le Pere de Thistoire 1) ou 

quelque statue précieuse faite de main d’homme? J’avoue, quant a moi, 

n’en rien savoir encore aujourd'hui. 

G. Leerain. 

Karnak, 3 novembre 1916. 

”) Héropore, Il, 4a. 

ee ee ee. ee Cee) a ae 



OU FUT THEBES-OUASIT? (*-) 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

Le groupe A. 68 du Musée du Louvre représente AIS Hori et sa 

femme *, ed 2 i YT: Nefert-art. 

ees les titres d’Hori on pet aa eaaes | — iy ple = Heo oo 

2 ne a. (t RR IS ? f§ ~{— «chef des scribes de 

. du temple funéraire (de cae d’années) du roi de la Haute 

et Basse-Kgypte, (Bienra-meri-en-amon dans Pa-amon & Tlouest de 

Thebes ». 

M. Pierret (Recueil d’inscriprons inédites du Musée égyptien du Louvre, 

p- 9) remarque qu’«il est difficile de désigner Karnak d’une manieére plus 

précise ». 

Je crois qu'il s’agit ici, non point de Karnak, mais du temple funéraire 

de Merenptah, qui fut retrouvé depuis par M. Flinders Petrie : AA aa 

vf - { — «dans le territoire d’Amon i’ l’ouest de Thebes " ». 

Thebes \— ou KS désigne plutdét la partie de la capitale située sur 

la rive droite du Nil que la rive ouest. 

Ainsi, au temple funéraire de Gournah, une des dédicaces de aT ad 

(Lepsius, Denkm., III, 139d) rapporte que ce souverain : po 
SES poe 

CVE RR meee 

ATY WMSISUIRIS ANAL INSiiils 
ea fait pour son monument a son pére Amon-Ra-Maitre-des-trénes-des- 

deux-mondes, hébergé (¢#) dans le temple « Khou-Seti-merenptah » 

(temple de Gournah ) dans le hy besa territoire d’Amon 2 T’ouest de 

 F. Petrie, Sia Temples at Thebes, p. u, xxv. 
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Thebes, il lui a fait un temple funéraire en pierre blanche et bonne en 

eres, place d’apparition du maitre des dieux, pour voir les beautés de Thebes ». 

La barque sacrée d’Amon yenait en effet, en certaines circonstances, 

dans son reposoir de Gournah"), principalement lors de sa procession vers. 

la Vallée de ’Ouest = fl 2 FF) = | = «dans la marche du mat- 

tre des dieux lors de sa féte de la Vallée » ( Lepsius, Denkm., Ill, 131 e). 

Avant d’entrer dans la partie réservée du temple funéraire et de repo- 

ser dans son Men-Qebh, elle était tout d’abord placée avec les autres 

barques qui lui faisaient cortége, dans la grande salle 4 colonnes, ainsi 

désignée : 7" 252,18 2H odo 
= Fuge Jog h Z| cil lui a fait une salle triomphale 

dans le milieu du temple [ot] triomphe sa barque lors de sa bonne féte 

de la Vallée ». 

On pourrait ajouter d’autres textes 4 ceux déja cités ici. 

Ceux-ci sufliront faire remarquer que, le temple de Gournah étant 

orienté vers Karnak, Amon, lorsquon y déposait sa barque dans la 

grande salle hypostyle, ne pouvait regarder Thebes et ses beautés ={ij: 

{ & qu’en se tournant vers Karnak de la ye 7) i Wil hs 

SIS TMZ TWH oe SY ls 7 «salle de triomphe (Gournah) 
en face (ou devant) son grand temple (Karnak), du lieu de triomphe du 
maitre des dieux lors de sa féte de la Vallée (Gournah) ». 

Le &4 foun territoire, le waqf d’Amon s‘étendait sur les deux rives du 

Nil. | 

Sur la rive ouest se trouvaient les temples funéraires de Merenptah et 

de Séti I. 

C'est de la salle hypostyle de celui-ci, dont la porte était tournée 

vers lest et la rive droite, qu’Amon, en déplacement, pouvait voir les 

beautés de Thébes { g et son grand temple 3 > de Karnak. 

C'est sur cette rive que se trouvait la ville dont Homére chantait les 

richesses; c'est 1a aussi que Strabon remarquait les obélisques dont quel- 

ques-uns subsistent encore en place. 

a lo PH) site | a = i YJ ! oe ee tla place de repos du Maitre des dieux 

lors de sa belle féte de la Vallée» (Lepsius, Denkm., Ill, 132 a). 



hi + ee eal sur i rive deo et est du Nil, pour y toni 
yprement dite avec ses ae ses pe et ses maisons & 

~G. Leena. 



FRAGMENT DE TEXTE 

TITRE NOUVEAU 

PAR 

M. GEORGES LEGRAIN. 

Un morceau de calcaire provenant du dossier d'une statue porte un 

fragment de texte en deux colonnes. Le titre fourni par la premiére ligne 

ne m était pas encore connu. 

Le mot t ee est parent du verbe a ae, ‘ | a h 

SS. § 1 & QQ Sh cpercer & la houe, percer, ou- 
vrir >), mais le signe t représentant l'appareil dont les 

anciens Egyptiens se servaient pour creuser les vases, 

je crois quici le mot + as a plutdt le sens de «creuser, 

fouiller, terrasser », et je traduirai par «Le chef de ceux 

qui creusent (qui retirent la vase, qui curent la boue) 

dans le bassin nord d’Amon >». 

Il reste encore 4 Karnak, au nord de Pespace vide 

ou jadis existait le temple de la XII* dynastie, une dé- 

pression de terrain qu’enyahissent parfois les eaux d’in- 

filtration. C’est peut-étre 1a que se trouvait le «bassin nord d’Amon» 

que signale ce texte. Sinon, il faudrait le chercher plus loin, proba- 

blement trop loin, au nord du mur d’enceinte, dans lenclos du temple 

de Montou. Telle n’est pas mon opinion actuelle. Quant 4 moi, je préfére 

la premiere. 

2 
ne 

G. Lee@rain. 

() G. Maspero, Les Enseignements d’ Amenemhait. 



UNE STELE DU DIEU CHED 
PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Le récent article de M. Moret sur Horus Sauveur") a mis en relief le 

dieu ort $, un Horus auquel les fidéles s’adressaient pour étre protégés 

des animaux malfaisants. Les monuments représentant cette divinité accom- 

pagnée de son nom sont assez rares si l'on fait abstraction des stéles dites 

d'Horus sur les crocodiles, dont la figure principale est celle de ce destruc- 
teur des hétes dangereuses. Sur une tablette en bois du Musée du Caire®) 

Ched est un Harpocrate monté sur deux sauriens dont l'un retourne la 

téte, muni d’un arc et d'une pique (ou baton fourchu?) : il a saisi un lion, 

un scorpion, deux serpents et une gazelle; une tablette semblable du 

Musée de Berlin ®) nous le montre debout sur son char lancé au milieu des 

marais, percant un lion de sa lance. Je voudrais signaler une stéle du 

Musée du Caire qui nous donne une autre image du dieu sauyeur et a été 

trouvée par M. Baraize 4 Deir el Médineh pendant les travaux de répara- 

tion du temple". 

La stéle en calcaire mesure 0 m. 29 cent. de hauteur et o m. 24 cent. 

de largeur; elle est cintrée au sommet. Deux tableaux superposés Poccu- 

pent entiérement jusqu’en haut du cintre. 

Au registre supérieur quatre divinités sont assises : d’abord Ptah od | 

=f 7 =] 4 corps momifié, tenant le sceptre formé des emblémes 

4 superposés; il est isolé mais aprés lui trois autres étres divins sont 

groupés les uns derriére les autres : 1° Sebek & téte de crocodile, coiffé 

nM , qualifié (| \ -—m° = 'o 5); 9° Isis coiffée du disque et des cornes, 

™ Revue de [Histoire des Religions, 

t. LXXIT, 1915, p. 213. 

) Daressy, Testes et dessins magiques , 

n° gha7, pl. X. 

® N° 8920. Croquis dans Erman, Die 

Aegyptusche Religion, p. 180, fig. 96. 

“ Elle est mentionnée dans les An- 

nales, t. XIII, p. 39, n° 43569, mais avec 

description erronée. 
*) Le signe ~—« est douteux et res- 

semble 4 un simple trait, mais on ne peut 

hésiter 4 rétablir ce nom, qui est celui 

d’un sanctuaire de Sebek connu par plu- 

sieurs inscriptions. 
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désignée Km -|-": 3° la déesse Merit-seger =z ha a téte @u- | 

reus surmontée de ’embléme de l'Occident f. Les trois icgondeeay sont 

inscrites les unes & la suite des autres, sans séparation. 

Le second registre nous offre l'image de "Xt Shy] 3 =; le déterminatif 
du mot ched semblerait indiquer lintention d’expliquer le nom divin plutot 

par «l’enchanteur, l’exorciseur» que par «le sauveur ». Le dieu est debout, 

en costume de guerrier. Une épaisse perruque a Tavant de laquelle se 

dresse l’ureeus couvre sa téte; les reins sont ceints d’une chenti blanche & 

rayures brunes; comme sur la tablette n° 9497 elle est ample, descendant 

en arriére jusque sur le mollet; elle a, de plus, 4 Pavant une languette 

triangulaire 4 sommet coupé. Une bande entoure sa poitrine sur laquelle 

se croisent en outre deux autres bandes comme des bretelles. La main 

droite, pendante, tient un scorpion; le bras gauche est releyé et soutient 

un petit bouclier, une lance" et deux serpents qui, saisis par le cou, 

tombent presque verticalement. 

En face du dieu deux hommes assis a terre et une femme agin 

lévent leurs bras dans la pose d’adoration; sept petites colonnes d’hiéro- 
nt ’ Lieve > 2 = sey gravées au-dessus d’eux donnent leurs noms : ) *_ = | SS 

~-KISSU SIA MSN TPS TSR enfin | 
4 lextrémilé du registre une enfant debout, nue, avec trois touffes isolées 

de cheveux sur la téte, tient de la main droite un oiseau et de l’autre une 

fleur de lotus: cest @& 2 fT. 
Personnages et inscriptions sont rehaussés de peintures qui se sont 

conservées en bon état. Le style, le titre de sotem-dch, indiquent la XX° dy- 

nastie comme époque de ce monument, intéressant 4 un autre point de 

vue: le cercueil de ce personnage & =, 44 fait partie de ceux qui ont 
été trouvés dans la cachette des momies royales 4 Deir el Bahari®. Le 

nom et le titre sont identiques dans les deux cas, mais ce qui assure que 

la stéle et le cercueil ont bien appartenu au méme prétre, cest que sa 

femme est aussi représentée sur la cuve, ayant son nom écrit avec les 

Le bouclier arrondi au-sommet et dieu de Ja foudre. 
la lance verticale rappellent.un des attri- ®) Daressy, Cercueils des cachetles roya-— 

buts les plus communs de Rechpu, le les, n° 61022, p. 34. 
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curieuses variantes orthographiques : = 4 qj fet = |= = f(p.38 
erniére ligne, et 39,1. 5, du Catalogue) et que son fils qui I’aime lui fait 

de sa main la libation : F —pgiasenae \ “ff [ (p. 38. — Couvercle, 1* rec- 

ngle de gauche). L’offrande 4 Ptah, représentée dans le méme compar- 

timent tout comme en téte de la stéle, est assez rare dans les monuments 

-thébains. A double titre la stele méritait d’étre connue. 

G. Dargssy. 

LES PARENTS DE CHECHANO I" 
PAR 

a M. GEORGES DARESSY. 

- _ Chez un marchand du Gaire se trouve actuellement une stéle cintrée en 

__ ealcaire présentant quelque intérét en ce que l'inscription qu’elle porte con- 

firme les renseignements que nous avions sur les parents du fondateur de la 

XXII° dynastie. Le tableau reprssente un personnage debout en adoration 
devant Osiris. Celui-ci est ¢ —; Y'adorant est nommé /# f }\p } tht htt 

BR a 

4 21 Xb- -—e' 
3 Au bas de la stale on lit : == /Mt jp EMS yt ttt ott +) eo ° 

AVES BUS SAT eS 2 fet. 
a Avant @étre roi, Chéchang était donc «Grand chef des étrangers, chef 

des chefs, fils du grand chef des étrangers Nimrot et de sa mére, fille du 

grand chef des étrangers Tent-Sepeh ». 

Cette généalogie est d’accord avec celle fournie par la stéle de Le 4 

et le décret d’Abydos™ et fixe la lecture du nom de la mére du roi. On 

 remarquera aussi que le titre de chef des MAchauacha ou des Ma —, | Xf} 
est réduit ici 4 l’expression « chef des étrangers» } ¥§X!, mais cet exemple 

nest pas unique. 

G. Daressy. 

Cf. Gauratr, Livre des Rois dE gypee, t. III, p. 319. 

Annales du Service, 1916. 19 



UN SCARABEE D’AMENHOTEP IY 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Un officier anglais a acheté 4 Louxor un gros scarabée en schiste émaillé 

semblable aux scarabées commémoratifs du mariage, des chasses, etc., 

d’Amenhotep III, mais portant sur le plat cette légende, en partie mutilée : 

Sth Dei Riv) with res 

PLM HUTA LSE Clee) 

NAS AI— ee ttt = Gs Fh 

Sur les cétés, entre les pattes, on lit d'une part = ,*,( | #197 

\ }> de Pautre =(0f#,9, =] 9°. 

Le protocole est semblable 4 celui qu’ on voit tracé sur les monuments 

du début du régne d’Amenhotep IV). Il semble que la vogue des gros 

scarabées servant pour ainsi dire de médailles n’a pas duré longtemps, 

puisqu’on n’en connaissait pas d’un autre roi qu’Amenhotep IIT; en suivant 

la cour & Tell el Amarna les fabricants de scarabées royaux n’ont plus eu 

si facilement la matiére premiére, la pierre saponaire qu’on trouve dans 

la montagne de Qouft, et en ont cessé la fabrication. 

G. Dangssy. 

™ Gavrater, Livre des Rois d’ Egypte, t. Ill, p. 345 et 346. 
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A TOMB 

PREPARED FOR QUEEN HATSHEPSUIT 

DISCOVERED BY THE EARL OF CARNARVON 
(OCTOBER 1916) 

BY MR. HOWARD CARTER. 

This tomb is situated in a very remote and unfrequented region of the 

~ Theban necropolis, on the Western side of the mountain above Biban el 

Maluk, a region broken up by numerous large, small, and steep valleys, 

cut by torrents of prehistoric times in the Eocene limestone of the Libyan 

range. A site which I believe to be the one selected by the ancients for 

= the royal families of the earlier part of the Second Theban Empire — 

the lost and original cemetery of the Queens of Thebes before the later 

and well known site below the southern face of the mountain, Biban 

el Hareem, became their burial place in the XIX" and XX" Dynasties. 
Here there appear to be types of cliff tombs quite new to us, of which 

this tomb is an example : it is cut in the face of a perpendicular cliff of 

a hundred and twelve metres in height which forms the head of one of 

the smaller valleys, the most southern in this region. A very rugged and 

steep branch valley of Gibanet el Garoud, known to the Arabs as Wadi 

Sikket Wetagga ez-Zeid. 

The actual opening of the tomb is hidden in the base of a cleft (a 

fissure in the face of the cliff), seventy metres above the valley bed, so 

hidden that its existence is impossible to detect unless one actually lowers 

oneself into the cleft itself. Hewn in the base of the cleft, in a sort of 

natural cup formed by water, is a flight of steps descending to the 

entrance doorway of the tomb. The doorway of the rock-hewn tomb opens 

directly into a descending gallery some seventeen metres long, which ends 

in a sort of antechamber to the right. From this antechamber, at right 

angles from the first gallery, opens a second gallery 5.30 metres in 

12. 
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length, which descends sharply into the sepulchral-hall, a rectangular 

chamber measuring 5 m. 4o cent. x 5 m. 30 cent. square and over 

three metres in height. Cut in the floor of the sepulchral-hall, on the 

opposite side of the doorway, is a small steep sunken passage that descends 

into an incomplete chamber which appears to be the commencement of 

the crypt, the innermost recess of the tomb. 

Wik YY A_TOMG PREPARED FOR QVEEN HATSHEPSVIT, 
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Aww DESCENDING FELICHRT OF STEPS, 

ere 29 GALLERY. 

C.. ANTI+ CHAMBER, 

Di... STEEP DESCENDING GALLERY, 

EW. SEPVLCHRAL?® HALL, 

Fir. SVNKEN PASSAGE, 

Ci. CRYPT -- INCOMPLETE, 

eee H.C.1916, 

Its magnificent sarcophagus, hewn out of a block of yellow crystalline 

sandstone, rests in the sepulchral-hall over the mouth of the sunken 

passage, as if en train to its intended resting place, the erypt, which was 

never completed. 

Limestone slabs, of various sizes, that now litter the fore-part of the 

sepulchral-hall may have been intended for the plinth of the sarcophagus, 

or the eventual sealing-up of its chamber, the crypt. 
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The tomb shows no visible traces of its ever having contained a burial : 

the only object found in it besides the sarcophagus and slabs already 

mentioned were two broken necks of pottery jars of a type used by work- 

men. In fact, the state of the tomb tends to show that it was only pre- 

aaa Sees eS Stat S++ -(1S4+0=N= 

, Hatshepswit, as the text upon the sarcophagus tells us, 

before she assumed the more exalted protocol # & [GH @ 2 T-{{{ 
i M77,14 o #{] a8 ((i 9 7, ) ED, whose final tomb 

i is among those of the kings at Biban el Maluk. 

The tomb was discovered filled from its mouth to its very end, from 

floor to ceiling, with rubbish cemented and hardened by periodical 

rain waters that had poured down from the mountain above. After 

wresting if from the plundering Arabs we found that they had burrowed 

into it, like rabbits, as far as the doorway of the sepulchral-hall, — a 

‘burrow some twenty metres long that would only allow one man to pass 

at a time and then only when creeping on his stomach. The burrow had 

been widened at the end for further operations — which never came off ! 

They had reached the tomb by creeping down a cleft which ends in a 

small ledge in the rock; and from this narrow ledge they lowered them- 

selves hy means of a rope into the base of the cleft where the entrance of 

the tomb was hidden. A dangerous performance but one that oneself 

had to follow, it being the only means of first reaching the spot to esta- 

blish an easier and safer method for ascent from below. This I eventually 

did by erecting timber shears over the mouth of the tomb and a pro- 

jecting landing-stage at the base of the cliff by means of ropes and 

pulleys we hauled ourselves up and down from below. The work took 

twenty days, including getting the materials on the spot and fixing the 

scaffold; working day and night with relays of men for the night shifts. 

One had hoped for more prolific results, but such are the fortunes of 

the explorer. 

The sarcophagus, of yellow crystalline sandstone, is very similar to 

that belonging to the Queen, found in her tomb in the Tombs of the 

Kings, and now in the Cairo Museum. It is of rectangular shape and its 

dimensions are 1 m. 99 cent. long, o m. 73 cent. wide and o m. 73 



cent. high; the lid bene: om.17 cent thick, The ine of ' 
are finely eee with the names and sles, of the Que 

the Sie as «Royal Daughter, Divine Wite, Toya Wi 
Mistress of the Two Lands, sp be 

' Noveaiher 1941 . : 



QUELQUES JOURS DE FOUILLES 

A DIMEH ES-SEBAA 

PAR 

AHMED BEY KAMAL. 

Dimeh, xgs, est le nom actuel des restes d’une grande ville fondée a 
Pépoque ptolémaique au nord du Birket el-Qoroun, au F eyoum, et qui 

sappelait, lors de son existence, Soknopaiounésos, c’est-d-dire l'ile du dieu 

Soknopaios. Occupant un plateau d’un demi-kilométre de cété, elle se 

distingue par une avenue dallée, haute comme une digue, qui la traverse 
par le milieu du sud au nord et aboutit 4 une grande place entourée par 

une haute et massive muraille en briques crues. L’espace enclos a 117 
métres de longueur et 79 m. 70 cent. de largeur; la muraille a 1 m. 

75 cent. d’épaisseur. L’avenue, large de 7 métres, a conservé encore son 

dallage depuis le commencement jusqu’a une distance de 297 métres, 
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sauf a lorigine, ot elle est endommagée. Plus on approche de enceinte 
décrite plus haut, plus les dégradations s’accentuent. D’aprés le plan donné 

par Lepsius"), la porte d’entrée de Pemplacement réservé était en pierres 

de taille. 

En pénétrant dans. le téménos on voit d’abord une construction qui peut 

el) et a ee 

avoir été un magasin ou un grenier, dont l’extérieur est en briques crues 
et lintérieur en calcaire, puis un temple qui a son entrée vers le nord, 

et est distant de la muraille dune quinzaine de métres; il était bati en 

: moellons et paré de pierres de taille, mais il ne subsiste guére plus de un 

| métre 4 un métre et demi de la hauteur de ses murs. ; 

Le temple principal, dont les murs sont en pierres de taille, est situé 

au milieu du téménos, en face de l’avenue. Ses dimensions sont de 39 m. 

25 cent., suivant son axe nord-sud, sur 11 métres de largeur. L’entrée est 

au sud et donne accés dans une grande salle rectangulaire, au fond de 

 Denkmiler, 1, pl. 52. 
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laquelle s’ouvre un corridor desservant de part et d’autre trois magasins 

d'une longueur telle que le mur extérieur dépasse de 2 m. 80 cent. Paligne- 

ment du mur de la grande salle. Toutes ces salles étaient baties en caleaire 

et leur plafond formé de grandes dalles. Aprés un mur épais, un autre 

couloir, toujours dans l’axe de l’édifice, donne accts & une autre série de 

dépdts situés de part et d’autre : de chaque cdté trois portes ouvrant sur. 

ce couloir donnent chacune accés a une enfilade de trois piéces placées 

les unes a la suite des autres, si bien qu’on a dans le fond de I’édifice 

dix-huit petites chambres dont il ne subsiste guére que des bas de murs. 

Derriére le temple, & 6 m. go cent. de distance au nord, commence 

une rampe de 3 métres de largeur conduisant & un autre édifice dont la 

premiére salle mesure 5 m. 45 cent. sur 5 métres; elle est flanquée de 

chaque cdté d’une piéce plus étroite. A la suite, un corridor dont la lar- 
geur n’est pas partout la méme desservait un certain nombre de chambres, 

de dimensions diverses, parmi lesquelles on remarque deux cages d’esea- 

lier. Ces constructions sont si mal conservées qu’il ne m’a pas été permis 

d’en relever le plan. 7 

L’enceinte renferme encore d'autres batiments, mais dans un tel état 

de destruction qu’on ne peut en lever le plan. La ville s’étendait 4 droite 

et 4 gauche de l’avenue centrale menant aux sanctuaires, et denombreuses 

maisons sont encore reconnaissables. Lepsius a indiqué sur son plan la 

disposition de celles qui étaient visibles de son temps, mais aprés lui au- 

cune fouille sérieuse n’a été pratiquée dans cette localité et aucun releyé 

n’a été fait pour nous renseigner sur l’agencement des maisons privées de 

cette cité. On doit d’autant plus le regretter qu’en raison de Visolement 

de Dimeh daus le désert au dela du lac la surveillance des ruines est fort 

difficile, et depuis longtemps les marchands d’antiquités ont soudoyé des 

bédouins qui ont fouillé partout a tort et a travers et ont complétement 

bouleversé les ruines “), 

Le cimetiére est situé 4 vingt minutes de la ville, prés dun monticule. 

Les momies étaient déposées & méme dans le sol; on rencontre aussi en 

cet endroit des ossements de crocodile, animal sacré du dieu local en 

) Lorsque je visitai Dimeh en 1889, tres encore munies de leurs battants en 
les maisons avaient leurs portes et fené- bois. — G. Dargssy. 
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Thonneur duquel et d’Isis les Ptolémées avaient élevé les temples ci-dessus 

‘mentionnés. ae , 
Ces renseignements ont été relevés au cours de quelques jours de sé- 

jour en cet endroit pour diriger des fouilles entreprises aux frais de Sayed 

bey Khachaba. Les objets qui ont été trouvés pendant les travaux sont 

des suivants : 

1° Socle d’une statue, en calcaire, de o m. 73 cent. de hauteur, au 

nom de Satyros, fils de Pekuséién, qui était percepteur de Pimpdt en blé. 

~ On lit sur le cété : 

aaa CATYPOC 
NEKYCHIWNO 

AHMOOCITO 

AOTOCANE®@H 

ENATA@WI 

. 2° Autre socle en calcaire, de o m. 80 cent. de hauteur, dressé par 

___ Mysthatidn, fils de Satyros. 
I porte cette inscription : 

MYCOATIWN 
= . CATYPOYA 
ae : NEOHENY 
ie MEPAAYTOYE 

| | ? NArA@WI 

3° Chapiteau de o m. 34 cent. de hauteur avec, sur les quatre faces, 

la représentation de la téte d’'Hathor vue de face. 

h° Téte romaine en calcaire, de o m. 36 cent. de hauteur, représentant 

un homme a cheveux crépus. Le nez est mutilé, le menton brisé et loreille 

droite manque. La statue était adossée a un pilier dont il reste une partie. 

5° et 6° Deux blocs en granit rose, de o m. 62 cent. de hauteur, o m. 

52 cent. de largeur et o m. 25 cent. d’épaisseur. Sur chacun deux est 

sculpté en haut-relief une déesse (?) haute de o m. 4e cent., vétue d'une 

longue robe, les cheveux pendant jusque sur la poitrine, les bras allon- 

gés le long du corps. 

7° Corniche en calcaire ornée de six ureus coiffés du disque. Longueur, 
o m. 68 cent.; hauteur, o m. 45 cent. 
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8° Autre corniche en calcaire sur laquelle il y a huit ureus couronnés 
du disque. Longueur, 0 m. 65 cent.; hauteur, o m, 31 cent. | 

g° Partie supérieure du naos en calcaire siliceux qui était placé au 

centre du sanctuaire du temple. La partie inférieure est encore en place 

et devra étre rapportée au Musée. Sauf a larriére, elle est ornée de ran- 

gées d’ureus coiflés du disque solaire : sur les cdtés ils sont vers la partie 3 

supérieure du naos, a l’avant ils le surmontent, et au-dessous d’eux on 

voit deux disques ailés superposés placés eux-mémes au-dessus de quatre 

bucranes (dont deux brisés) sculptés plus haut que louverture du naos. 

La largeur est de o m. 73 cent.; le creux intérieur du tabernacle est large 
de o m. 43 cent. 

10° Fragment, haut de o m. 10 cent., d'une statue qui avait deux 

inscriptions en colonnes affrontées sur le pilier dorsal. Il n’en reste que : 

(=) —2 TET S887 et (—) le NZ. 
11° Plaquette en calcaire de o m. 05 cent. de cété sur laquelle est 

gravé un crocodile coiffé GY couché sur un socle. 

12° Jambe en pate de verre rouge, longue de o m. 05 cent., pour 

incrustation. 

13° Fragment de brile-parfums ou petit autel en terre émaillée, res- 

semblant 4 une base de colonne. Diamétre inférieur, o m. 13 cent. 

14° Palette en bois 4 huit godets, longue de o m. 30 cent., large de 

Oo m. 07 cent. 

15° Sphinx ailé en terre cuite. Longueur, 0 m. 13 cent. 

16° Téte de statue d’homme en granit noir. Hauteur, 0 m. 11 cent. 

17° Museau de crocodile en calcaire. Longueur, 0 m. 19 cent. 

18° Pied en granit noir avec sandale. Longueur, 0 m. 27 cent. Epoque 

erecque. 

19° Lion en calcaire de o m. 30 cent. de longueur. Il a la téte tournée 

de cété et appuyée sur la patte. 

20° Buste grec. 

21° Joli sphinx en calcaire, d’époque ptolémaique. Longueur, 0 m. 50 

cent. 

Aumep sey Kamat. 
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LA PLANTE DE HORBEIT 
PAR 

M. EDOUARD NAVILLE. 

I 

Dans le tome X des Annales j'ai publié sous ce titre les inscriptions 

gravées sur les deux cétés d’un bloc de calcaire provenant de Pancienne 

Pharbaethus, maintenant Horbéit. 

Ce bloc est un fragment de sarcophage; en voyant l’orthographe de 
certains mots comme i h *, (hl 4 pip hs , je nhésite pas a placer ce bloc 

dans le Moyen Empire. Il est de la XI° ou de la XII* dynastie. L’un des 

cdtés, sur lequel sont quatre figures assises, est gdté en haut et en bas; 

autre, au contraire, porte une inscription compléte, précédée de la re- 

présentation de la plante. 

Cette inscription, & ma connaissance, n'a pas été trouvée sur d'autres 

sarcophages; mais elle existe dans la salle de Deir el-Bahari que jai ap- 

pelée «Southern Hall of offerings »“, Elle est gravée sur les deux grands 

murs, au registre supérieur, tandis qu’au-dessous est un long texte qui 

est aussi au complet dans la pyramide d’Ounas (1. 166 4205) et dont ily a 

des fragments dans d’autres pyramides. Plus tard on en fit le chapitre 178 

du Livre des Morts. L’inscription de Horbéit se rencontre aussi dans des 

tombeaux : dans celui dh fd, de époque Saite®), ot il est, comme a 

Deir el-Bahari, séparé du long texte par une liste d’offrandes, et dans 

celui de @ 4 | eo, de la XVIII* dynastie. Je reproduis la copie de ce texte 

daprés ce dernier tombeau; elle a été faite par M. Golénischeff, qui a eu la 

grande obligeance de la mettre a ma disposition. 
L'inscription de la plante me parait étre une suite du long texte placé 

" Deir el-Bahari, IV, pl. CX.“ Scuem, Mission francaise, V, p. 624, pl. VIII. 
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en dessous, ou mieux encore du chapitre 178 qui finit par ces mots : «N. 
est dans la suite de Nefertoum, il est le lotus pour les narines de Ra», 

ou, comme le dit le texte d’un sarcophage du Moyen Empire, «N. se léve 

comme Nefertoum, le lotus des narines de Ra, lorsqu’il (ce dieu) sort de 

horizon tous les jours ». 

C’est bien la fleur de Nefertoum que montre le bloc de Horbéit; mais 

cette fleur, quoiqu’elle s'appelle un lotus, n’est pas celle que les natura- 

listes désignent par le nom de lotus. Malgré lapparence tout a fait con- 

ventionnelle qu’on lui a donnée, nous pouvons reconnaitre que cest une 

fleur réelle, qui était employée en médecine ainsi que Venseigne le papyrus 

Ebers. 

Nous en avons le vrai nom a la premiére ligne, ot je dois corriger les 

deux traductions que j’ai données précédemment "), Je cite d’aprés le texte 
de la planche, celui de Pu-am-Ra : “uo 4 +4 F3y—[| —— 

\ 27 «il est grand celui qui sort de la terre; le sennu issu de Nut, 

du ciel». Tous les textes donnent —, excepté Horbéit qui lit a= la 

terre humide. Aucun n’a ] que j/avais cru voir sur le sarcophage, tous 

ont tt 

C'est M. Loret qui m’a fait remarquer que (lls $-— était le nom dune 

plante mentionnée par le papyrus Ebers sous la forme oe a) et 

surtout dans cette phrase ©) : fae Ts La — sie med 
— —i— |! 

eens ee ee fre, be, Said ad) =~ «la plante dont le nom est 

saa elle croit sur son bulbe vere comme le kartu, elle a une fleur 

comme le lotus». 

Dans un des papyrus du Musée du Caire “), ott le nom est cité 4 deux 

reprises, l’orthographe se rapproche beaucoup plus de celle de notre 

inscription a z 4 me, dont l’effet bienfaisant sur le défunt est mer- 

veilleux. 

La plante, telle qu’elle est représentée a Horbéit, est certainement celle 

“) Deir el-Bahari, IV, p. 9. gyptiens du Musée de Boulag , 1, m, pl. 10, 

() Pj, XXII, 1. 18, et XC, 1. 11. 1. 6 et 7. Tl a été étudié par Masprro, 

seg ART) (is Mas EP Mémoire sur quelques papyrus du Musée 

“ Publié par Manmerre, Papyrus é- du Louvre, p. do. 
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de Nefertoum, ainsi qu’on peut le voir sur les statuettes de ce dieu"). Ici 

elle est considérée comme I’embléme du dieu lui-méme, lequel est une 

— divinité qui inspire Peffroi : on peut en juger par les mots qui suivent 

ceux que nous avons cités : «la grande puissance que Keb a mise au 

monde, qui arréte Set dans sa fureur, le dieu a la figure terrible devant 

lequel les montagnes senfuient». En effet, nous voyons, ers d'autres 

inscriptions, que Nefertoum est souvent appelé y fil ou = «le lion terri- 

ble»; il a alors 'apparence d’un lion qui déchire la téte ae son ennemi”), 

Dans ce nom ‘Tadjectif § {lou a a une signification analogue au mot 

rm jx? de Vinscription. 

_ La représentation de la fleur est certainement conyentionnelle. Ce n’est 

pas un lotus proprement dit; on ne saurait dire ce que sont les deux plumes 

qui en sortent; mais ce qui fait appeler le sennu un lotus, c’est la fleur, 

car, comme le dit le papyrus Kbers, la fleur est pareille 4 celle du lotus. Cela 

suffisait pour que les Kgyptiens en fissent un lotus. Il ne faut pas deman- 

der aux anciens Egyptiens, ni pour les plantes, ni pour les animaux, des 

_ déterminations précises comme en feraient les naturalistes de nos jours. 

Leurs classifications reposent sur l’apparence générale; ils désignent par 

le méme mot des ¢tres qui pour nous ont chacun un nom spécial. Ainsi 

le méme mot s’applique a l’hippopotame et au porc, qui sont pourtant assez 

dissemblables; il est vrai qu'il y a l’hippopotame nain qui fait la transition. 

De méme le léopard et la panthére s’appellent tous deux «le tacheté », l'un 

du Nord, l'autre du Midi. Ainsi le sennu peut ¢tre appelé «lotus», ce qui 

veut dire plante ayant une fleur du genre de celle du lotus. 

On remarquera que le texte de la planche ne porte pas ces mots curieux : 

con a coupé les mains de leurs statues ©)». Le dernier mot est écrit 4 Deir 

el-Bahari ND Se EF flee, Cette phrase s’applique évidemment aux 

quatre figures du sarcophage qui sont entitrement dépourvues de bras, 

et qui ne sont pas des momies puisqu’elles sont assises. 

Je note en passant cette curieuse variante : 14 ott le sarcophage et Pu- 

am-Ra donnent ® — | ms \ Xf 4 xh 4 4, Deir el-Bahari et Aba donnent 

helt 

{ Danessy, Catalogue, Statues de divinités, pl. VII. — © Navitue, Goshen, pl. Il, 

3, VI, 6, VII, 5. — © Horbéit, 1. 5. 
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LA NECROPOLE 

DES GRANDS PRETRES D’HELIOPOLIS 

SOUS LANCIEN EMPIRE. 

INSCRIPTIONS 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

En janvier 1916, un habitant de Matarieh, M. A. Agopian, prévenait 

le Service des Antiquités qu’en creusant dans son jardin i avait mis au 

jour des murs formés de blocs de calcaire portant des dessins et inscrip- 

tions hiéroglyphiques. M. Lacau me chargea daller voir ce qu’était cette 

découverte et le 23 janvier je lui adressai un rapport disant que ces 

pierres faisaient partie d’un tombeau situé partie sous le jardin de M. Ago- 

pian, partie sous les hautes buttes de décombres adossées a ce qui fut le 

mur d’enceinte du grand temple d’Héliopolis, pres de la paroi extérieure 

_ est de cette muraille et non loin de son angle sud. Au premier abord, étant 

donné le peu qu'on pouyait distinguer en pénétrant a plat ventre dans la 

chambre remplie presque jusqu’au plafond de sable humide, je crus qu'il 

sagissait d’une tombe d’époque saite, comme la plupart de celles décou- 

vertes jusqu’a ce jour dans la Ville du Soleil, imitant le style de l’Ancien 

Empire. Le Service des Antiquités entreprit le déblaiement de ce monu- 

ment et hientdt il devint évident qu’il ne s’agissait pas d’une sépulture 

de basse époque affectant larchaisme, mais bien dune, et bientdt de plu- 

sieurs tombes remontant véritablement & I’Ancien Empire et faites pour 

des 7 ou Grands Prétres d’Héliopolis. M. Barsanti, chargé du déblaie- 

ment de cette tombe, en avait, en effet, reconnu une autre située 4 l’ouest 

de la premiére, tout contre le mur d’enceinte; mais de graves difficultés 

séleyaient du fait que la partie inférieure de ces monuments était enfouie | 

Annales du Service, 1916. 13 
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dans du sable fin imbibé d’eau, formant une masse fluide dans laquelle 

il était impossible de faire des recherches. Aprés avoir déblayé ce quon 

pouvait de Ja premiére tombe et transporté au Musée toutes les pierres 

inscrites qu'il avait été possible de dégager, 1a continuation du travail fut 

remise a plus tard, dans l’espoir qu’au moment de l’étiage nous ne ren- 

contrerions pas les mémes difficultés. Cet espoir fut décu, et par un phé- 

noméne encore inexpliqué, méme au mois de juin les recherches en pro- 

fondeur furent entravées par une nappe d’eau de provenance inconnue, 

car les tombes étant & peu prés au niveau du sol actuel, la couche aqui- 

fére aurait di se trouver alors bien au-dessous. 

Je donne ici les inscriptions gravées dans les quatre tombes actuelle- ) 

ment découvertes; plus loin on trouvera les notes prises par M. Barsanti 

au cours du déblaiement; 4 son retour du front M. Lacau pourra faire 

connaitre les observations qu'il a prises sur cette nécropole, les détails 

darchitecture qu'il a pu relever, etc. Je me bornerai pour le moment & 

indiquer que les quatre tombes sont disposées parallélement au mur den- 

ceinte oriental du temple sur deux rangs, dans cet ordre : 

Mur d’enceinte. 

Khu-n-her, dit Khua. Sebeki. 

(Sud) Sebeki, dit Bi. peo (Nord) 

La chapelle funéraire est construite en blocs de calcaire, ouverte large- 

ment vers le nord sur une cour carrée. La chambre était enfermée dans 

un massif de briques crues avec toit votité; le sarcophage était placé sous 

la chambre et son couvercle, une épaisse dalle de caleaire, formait partie 

du sol de la salle. La disposition était donc analogue & celle des tombes 

de Ancien Empire fouillées par Maspero dans le voisinage des pyramides 

de Saqqarah. Les noms des propriétaires de ces sépultures sont assez 

caractéristiques de la période memphite, et les cartouches de Pépi marqués 

sur des fragments de monuments recueillis pendant le déblaiement indi- 

quent suflisamment que c’est sous la VI* dynastie qu’ont vécu les quatre 

) Maspero, Trois années de fouilles, dans les Mémoires de la Mission archéologique 

francaise du Caire, t. 1, p. 195. 
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7 ou Grands Prétres d’Héliopolis dont on a retrouvé les tombes. I 

n’existe aucune indication sur l’ordre dans lequel ces personnages se sont 

succédé; il est probable que les tombeaux accolés a la muraille sont plus 

anciens que leurs yoisins; je me contenterai toutefois de les décrire selon 

Yordre dans lequel ils ont été trouvés et déblayés. 

1. — TOMBEAU DE MERU. 

L’entrée de la tombe est détruite et les piliers de la porte n’existent plus. 

Paro esr. — Au long de la partie supérieure du mur se lit cette in- 

scription en hiéroglyphes de 0 m. 072 mill. de hauteur : (—*) 7/74" 

oe | YU, = = rs Cl eed “NEE NYS TAS T-AeTSW aR 
Mel noel an timlele li le IVA Stis 

em {52} - Mok} 
Au-dessous, et sur o m. 89 cent. de largeur, est dressée en registres 

superposés une liste des offrandes funéraires, 4 laquelle manquent les 

deux premiéres colonnes. Cette liste , identique dans tous les tombeaux, sera 

étudiée plus loin. Puis vient un espace de o m. go cent. de largeur qui 

est actuellement vide, mais était probablement orné anciennement de 

peintures figurant une facade de maison; enfin sur 3 métres de long, 

jusqu'au double filet joint de distance en distance par des groupes de quatre 

traits qui forme encadrement, sont représentés de grands vases et des pro- 

visions de bouche, le tout entassé sans ordre sur trois registres de hauteur. 

Parot ovest.-— Titre du haut: (--) 77e 7k Ths diIsSj 

SoM SHY 2 1AAS LIE KESTS 
+a MPA} 2 ois IAs =~}. 

La paroi au-dessous, sur une longueur de 2 m. 88 cent., est divisée en 

trois registres, chacun occupé par des représentations de mobilier et bijoux. 

“) Partout ot figure le nom de Meru, le lion est représenté avec le cou coupé. 

; 13. 
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Registre supérieur. 1° Un coflre en hauteur, droit, avec corniche dans le 

haut et a pieds de lion, sur lequel on lit verticalement en petits caractéres 

ify i ey. } pe “SS as > et au-dessus, horizontalement : 7 \ : « e 6 n ne 
+ w—~e @ 

preva 
pwd mates CNN" 

2° Coffre long pa. Légende : fa 

3° Table basse sur laquelle sont posé¢s des bracelets, des colliers droits 

et des contrepoids. 

he Etagdre portant trois colliers ©. Légende : jours ie ‘ wi cual | 

Sy TIN 83 
5° Trois grands vases. 

Deuxiéme repistre. 1° Pieces d’étofle empilées et deux sacs sur un 

support; a la suite, légende verticale : 77, | [leaf aw tea \ | \y nal 

pS»). 
2° Support avec deux sacs et une pile d’étoffes, symétrique du n° 1. 

3° Quatre grands vases j. 

he Quatre autels J. Légendes : § yc: enn ete By evan 

f 5° Etagbre sur laquelle sont posés trois grands colliers ©. Au-dessus : 

OE hem THY 2 [Ss m)- 
6° Amoncellement de colliers droits ou bracelets et d’ une chentt [KX avec 

pendentifs en perles. Au-dessus : — ce ml iy 

7° Lit orné & lavant dune téte de lion et dont les pieds sont sculptés 
en forme de pattes du méme animal. Légende : \ 239.9). 

8° Coffre & linge monté sur un socle semblable & un lit avec téte de 
tH B omnZ 

Z ~ 
faucon a lavant. Sur la base est tracé en petits caracteres : 

7{= V7} ZS). 
Troisiéme registre. 1° Sacs et batons d’encens «= amoncelés. Légende : 

sua AAA. 
° Quatre couches superposées de bAtons d’encens ss alternativement 

en a et en large, puis deux sacs. Légende : | ae ._™ is, te. } } } ‘i n. 

3° Trois vases 6/6. 

4° Un vase 4 entre deux aiguiéres dans leur bassin. 
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5° Deux palettes de scribe == posées sur deux tabourets. 

6° Faisceau de calames fins et six pains de couleur sur deux godets w. 

yh Cing grandes amphores avec anses. 

A la suite de ces représentations et occupant lextrémité sud du mur 

ouest dans toute sa hauteur sur 2 m. 22 cent. de longueur, la maison du 

mort est représentée par trois tableaux se suivant, dont le premier montre 

la facade avec porte garnie de nattes formant des damiers multicolores, et 

les deux autres les ay latérales moins ornées. 

" | Paror sup. — Titre : —)—24KA’s | S ) ae 1t— 7 

om fe)1-\7% etsy 
Toute la parol est consacrée a la figuration des magasins et des pro- 

- yisions du mort. 

Premer registre. A droite et a gauche, des salles soutenues par des co- 

lonnes if abritent des tas @ de matiéres diverses; au milieu, une construc- 

tion a six travées est figurée par six [} accolés dont les deux extrémes ont 

des portes et les autres de petites lucarnes carrées. 

Au-dessus des tas de droite on lit : tly = ae a et (T; a gauche 

J=D ERT ct — 7%. 

Deuaxréme repistre. Au milieu, un autre magasin dont les colonnes des 

extrémités sont lotiformes J et les deux de lintérieur papyriformes J. 
A droite on voit trois tas a de grains =, et | 4, puis une grande amphore 

de J, deux vases de biére {o> il ) et deux autres de biére ordinaire 

foe é. A gauche les noms des provisions n’existent plus. 

Troisiéme registre. Sous V’abri, sur des tas : hn : ob OE: et 8 

4 droite une amphore de vin i. Y- deux jarres [ied " ‘htt une 

amphore de vin a - ) et deux autres amphores; 4 gauche au-dessus 
ee ‘\ er aameed VAN cE AR des monceaux on lit : f-—, 136.3; ra es et 

SARCOPHAGE. 

La chambre avait été bAtie autour du sarcophage en calcaire et le cou- 

vercle du cercueil formait le dallage de la salle. Le sarcophage mesure 

4 m. 18 cent. de longueur et 1 m. 96 cent. de largeur; le vide a 2 m. 
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47 cent. de longueur et o m. go cent. de largeur. A Vintérieur de la cuye, 
un peu au-dessous du bord supérieur, une bande d’hi¢roglyphes donne 

une fois de plus les titres du défunt a la suite de la priére aux dieux fu- 

néraires : 

Coe est: (+) FLAT I= YOMEANAIIZ 
vcener tbe 
Coté ovest = (—) 2 TLE SSI tth- 10D 

least Reels. 
Cété nord : —)+7th bahia tte 

Le cété sud est détruit. 

Derriére le sarcophage, plus bas que la paroi sud de la chambre, une 

niche de un métre de cété en tous sens avait été ménagée pour y placer 

sans doute les canopes; les dalles portent encore le nom de Meru : 

Coté est : —) KAMA 7 ]- f a {t=} 

Coté ouest : ic 711-2 TiS). 
Coté sud : )}W RO TIRSD. 

La table d’offrandes en basalte de Meru qui fut découverte dans les 

décombres pendant le déblaiement a o m. 48 cent. de longueur et o m. 

37 cent. de largeur. Elle a un signe —e en relief avec bassin rectangulaire 

de chaque cdté du pain. Des inscriptions y sont gravées comme suit : sur 

le bord droit : (v) + ie \ Tet he = wy sur la base du hotep (h) : 

oat An \K f); sur le bord gauche : (v) Xs oa fF 

—~ SS -as }; sur le pain: (9) f°} 0] 41S a 
a i — 

2. — TOMBEAU DE SEBEKI. 

cOUR. 

Devant la chambre en pierre se trouvait une cour en briques crues 

dont les parois étaient soigneusement crépissées de mortier. A 1 m. 5o cent. 
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du sol une bande dhiéroglyphes peints en noir énumérait comme suit les 

titres et fonctions du personnage. 

eon 72> FUN LITA AIS 

ined) RANE ILIBLIS Mae 
Cété ouest : (+) AAAS T= eee ee PO coe 

POLL CPLA ae 10 beet BE 

FACADE DE LA CHAMBRE, 

La facade de la chambre occupe tout le cété sud de la cour; elle ne 

se présente guére que sous l’aspect de deux piliers soutenant une archi- 
trave, ayant chacun une inscription gravée. 

Architrave : -@\AQ A) & 7 MFI 7 10 |S Ili. 
Montant gauche : a KAX wot, te 7 fl [mee hh. 

Montant droit: YAR 7) |— 4h. 

INTERIEUR DE LA CHAMBRE. 

Paro norv. — Elle n’existe pas, car il n’y a pas de piliers saillants a 

Pentrée et Pouverture occupe toute la largeur entre les murs latéraux. | 

Parot est. — Bande dinscription en haut de la paroi : (—«) Are \ 

T Tim} ith- d}— Fl doh OKA wolf 

je TR MAK KAS C17. 

Le long de la bordure de gauche on lit verticalement cette inscription : 

OS EI te A 7]. Ensuite 
la partie gauche du panneau est divisée en deux registres superposés. Le 

premier ne montre que des vases de formes et dimensions différentes 

ee; sur des sellettes; au second on voit : 

(h) fl==8 7] Gat ten bee, \ au-dessus de trois vases sur une table. 
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2° (h) 2 we SEALE D7] — dh et en dessous — 

(v) 2" = w oe $$ 4 7, une aiguitre et son bassin entre deux 
vases, puis (v) <=>} ***"*7 et trois grands vases. 

Ve 

3° (h) ff -— B= 7 § § Gq sur trois grands vases @. 
at MwA 
tees SN mee] am fl [2 | | au-dessus d’un vase & long 

bec et de deux aiguiéres dans leurs bassins. 

Le bas du panneau montre encore quelques tables basses sur lesquelles 

sont posés des vases, tandis qu’au-dessus est gravée en relief une liste de 

produits et objets dont on a déja quelques exemplaires, par exemple dans 

le tombeau de Hor-hotep “” et dans le tableau du haut de certaines stéles 

de Ancien Empire. 

Cette liste, dressée sous Giver de tableau en colonnes, renferme deux 

rangées de onze noms et une de huit; au total trente noms : 

7 If kW 1! & ib Ws a 
er iy ~-| gm? y Se = iT ee ee 

i ema “WH 

ese 

1 1 1 ee ¢0 1 I 1 

[= ML OR ttt Ho ok A 
ora y erat Ps 1S ota 

Te ee 
ALE ero a ‘tf rT —— Vv 

a} Qe 37 

() Mémoires de la Mission archéologique francaise, t. 1, Maspzno, Trois années de 

Joules, p. 144 et 173. 
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Immédiatement apres, la grande liste d’offrandes est gravée en creux 

sur toute la hauteur du panneau, sauf l'espace occupé par le titre général. 

Comme cette liste, en partie mutilée, n’offre aucune particularité nouvelle 

et reproduisait le tableau qui figure dans les trois autres tombes, je me 

contenterai de signaler les variantes orthographiques notables, en compa- 

raison avec la liste de Sebeki-Bi. 

53 Mah em. 54 QS =). 56 Selb. 57 fm. 59 le 

69 JDM. 71 fl ve. 74 [1 
Apres ce tableau avait sans doute été peinte une facade de maison, 

mais les couleurs ont entiérement disparu et il ne reste, gravées, que deux 

séries d’ornements semblables 4 des pions 8.8. onze dans chaque ran- 

gée, qui devaient surmonter les portes. Enfin, 4 Vextrémité du mur 

ouest, une largeur de o m. 60 cent. est occupée par un amoncellement 

@offrandes et provisions diverses pour le mort. 

Paro ovest. — Bande supérieure : ( —)i7z aha \ \. itr cee a7 

lI-AVASLUTITL 2A KA 

Parlor els ll |i. 
La partie droite du mur est divisée en trois registres; le long de la bor- 

dure on lit verticalement : {l= () * ? meal eel LL ee nepal 

ATM. Piles 
Premer registre. 1° Trois vases, auxquels se rapporte le commence- 

ment de la légende précédente. 

*() SWE 7/7, et trois vases. 

3° Apres une lacune, des sacs sur une table basse , avec chiffre Y on 

he Sacs surmontés de la notice =~ 77 KEG ff S- 

5° Inscription verticale du haut en bas du panneau : ne ran KA 

AMBABMT7t dN. 
6° Pile de pains dencens placées par couches alternativement en long 

(ong ro fen n3 puis un entassement 

nin 
n 

«= ct en large eeee. Légende : " 

de sacs. 



[10] — 202 — 

7° Coffre 4 couvercle vouté (). 

8° Coffre long, a couvercle en pointe, posé sur un support ayant une 

téte de lion aux deux extrémités. Légende : Bill 4 | at i { ; 

g° Un vase et des sacs : % § ii "77. 

La suite est détruite, sauf un peu plus loin, ot entre des contrepoigs 

de colliers et des vases on distingue encore un large collier ~~, Yy 

Deusiéme registre. 1° Deux vases. 

2° Verticalement : {1 $2 { { 1, puis trois vases. 

3° ( ») 2 YSeT HFA § et un amas de sacs, 

he "i sur une étagére, avec, au-dessus : 7K 13222 Poa 

5° Saes [Iftf=VITTI eA 
6° Aprés wicks verticale, sacs % et @. Légende : i> r~VAANN 

117.7. | 
7° Quatre grands vases i. Légende : en LS os 

8° Deux autels J avec découpure triangulaire dans le bas : @§ } 

1B Be 
g° Deux autels semblables: = $)1)§$§ < 

10° Deux grands colliers : ™ am ¢ <0. | 

11° A la suite, une inscription horizontale + Lak 17 # 4 a | 

ie S410 bal E surmonte une série d’objets : pieces d'étoffes k, 

chent & pendentifs en perles, puis un lit a pieds et tétes de lion, avec 

panneau vertical 4 l’arriére semblable au dossier des fauteuils, muni dun 

matelas ou natte inclinée de l’avant vers l’arriére et sur lequel est posé 

un chevet. Légende : h pins nan. 

Troisiéme registre. 1° Trois vases. 

2° (v) a ee V/)} avant trois vases. 
a~ coo 

v) 1 aa ie mK: avant un amoncellement de sacs. 

h° +i )}1§ § § € au-dessus de piles d’étoffes. 
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5° [itth= 33 }}]]) au-dessus de sacs. 

6° Aprés Pinscription verticale, pile de batons d’encens et sacs, avec une 

| légende : Vista amg a 

7° Quatre grands vases de la forme j. 

8° Légende horizontale: "Ym FF Cm pee Tall le 
0 aww, 

}} au-dessus d’aiguitres et de bassins. 

g° Pile de piéces de bois. 

10° Deux palettes de scribes : — § § § 5 0. 

11° Quatre vases hes : 8 oe 0 he nayeeh 

A la suite de ces représentations le mur jusqu’au fond parait vide, 

sauf une série de onze creux @@ alternés qui montrent que, de méme que 

sur la paroi est, devait ¢tre figurée la en peinture une facade de maison 
avec grande porte. 

Paror sup. — Bande dinscription en haut du mur : KA & bol 

SMA ISS NSIS 2S Thea 
Premer registre. Figuration des magasins de Sebeki. Au milieu, série de 

sept chambres voiitées contigués, dont celles des extrémités ont une porte 

4 montants inclinés A et les autres une simple lucarne carrée. De part 

et d’autre de ces chambres, une cour couverte est supportée par quatre 

colonnes papyriformes, avec un mur dentre-colonnement devant lequel 
Ye weer we 
ia ae sont placés des tas de produits végétaux. A droite, ce sont : 

ffl; a gauche : 77, B& ct —— | }:. 

Deuxiéme registre. Au milieu, salle couverte avec deux colonnes lotifor- 

mes aux extrémités et deux papyriformes entre elles. Sous ce hangar il y a 

des tas de fruits : \|—: . — |: et J. Sur les cétés, d’autres produits 

sont amoncelés sur deux gaps superposés. Premeer rang. A droite : 1° un 

tas S"; 2° un tas Pb, ; 3° une mophers 'S %/; Ae un vase {2 © J); 
jw @ 8 

5° entre denis vases : ee A ee 1° sur autant ‘ye tas : Thess 2° ay = 

ES | ay: BAG UE lo | he mE. Deusreme dist A droite : V7. 

A gauche : 1° A; 2° 4; 5 gy. he eat 5° Wh: 
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SARCOPHAGE. 

La cuve en calcaire placée sous le sol de la chambre porte intérieure- 

ment une inscription horizontale un peu au-dessous du bord supérieur. 

Coté ost: (—-) | TANT YST 2 Nes Tl 
—l2KALM SMA AMI. 

Coté ouest : (—) ¢ TAT —1=— Bt soR== 
KANT: S MIMS LISR SSIS Ih. 

Coté nord : (—-) PNY 21 LM. 
Coté sud : (+) WAS TO. 
Derriére le sarcophage, vers la partie gauche du mur sud, se trouyait 

la niche destinée a loger les canopes; elle est anépigraphe. 

La table doffrandes a été recueillie hors de sa place. Elle est en hasalte 

noir, et mesure o m. 55 cent. de longueur et o m. 3o cent. de largeur. De 

forme rectangulaire, elle porte en relief un signe —- sur lequel est gravé : 

(-—) +i 4h Tia Tle. De chaque cété du pain est 

creusé un petit bassin rectangulaire en hauteur. 

3. — TOMBE DE SEBEKI, SURNOMME BI. 

L’extérieur du tombeau est anépigraphe. L’épaisseur des montants de 

porte a deux registres de grands vases pour différentes espéces de yin. A 

Vest ils sont désignés : | ~s t ale et | ry = ! Py ee, i Pouest : 

Vela wet Sle. 
Panor est. — Titre en grands hiéroglyphes avec détails gravés : (—*) 

+I MTF LAT RAST 7 ee S4+-8 

-tiok— MI AIT ASS TAINS 

MWS 11> He -N KS TAS 

bo VIPS J 1ee te TNA mh. 
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Juste au-dessous, une seconde bande de grands hiéroglyphes sert de 

légende pour l'amoncellement de provisions de toutes sortes qui occupe 

le bas de la paroi : (—*) +T ATMS le QR ZZ TY 

eo Wl Gee NCR Wore ee km Wl Vaabcer om 

=o tigh— Me Meath. 

Les caractéres typographiques ne rendent pas les variations de forme 

des tétes d’oiseaux; le ro et le terp ont un petit crochet a lextrémité du 

bec, le sat a le bec long et fin, le sa et le ment ont le cou plus court que 

les_précédents. Une bande rouge sépare le tableau des offrandes du sou- 

hassement qui est sans décoration. 

A Pendroit ot cesse la seconde ligne d’inscription commence une grande 

liste d’offrandes en petites colonnes, disposée en trois rangées de dix- 

sept noms et trois rangées de seize, en tout quatre-vingt-dix-neuf noms : 

ie eases 
eyTeleete iv toha 
oe I > eee 

ah een ey Sc Fh, 

Betaapicivi eis < 
wee hoe ft. he aay Ye ey 

Bee 2G (ope et 
eee Silt Aes *¥rRy= >) 
0 ae eae ae 
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® — So => a ot 

(URL he? 622 2 
Pomme = Sy > ff, oS Se | 
tee es? ) Peg, NNN 

1@) 

Yuli See EES | 
é 7 Vv re) hh w re — 
? 4 an ) A 2 | Y + ~~ ls ‘ban 3} > XN 

J | rete m t 
il 11 i | | it 11 it 11 il ™ it i i i 3 it 

we TERR aLSti seas 
ri sie Jit igs sa ae 

La premitre partie des représentations occupe une longueur de 3m. 
65 cent., la liste d’offrandes 0 m. 87 cent.; le restant de la paroi, soit 

1 m. 86 cent., porte a la partie supérieure une autre série de provisions 

pour le mort : morceaux de yviande, légumes et fruits, vases, ete.; au- 

dessous sont placés sur deux rangs des animaux de boucherie égorgés, 

avec une patte détachée et posée sur le corps; ce sont, au premier rang : 

1° un beeuf if); 2° un bouquetin Ee 3° un oryx Py 4° un beuf a 

longues cornes if); au second rang : 1° une gazelle 3 MLE 2° un beuf 

1 £1; 3° un bouquetin *%* }; 4° un beuf 4. 

Panor ovrst. — Titre: (—) } TATE LOATRSMS 
If = USUe SUI HUT Al We IM 
C= SMH MHS 2 TINUE. 

La paroi est occupée par les figurations qu'on retrouve dans les trois 

autres tombes, disposées en deux registres. © 
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Premer registre. 1° Etoffes en ballots , empilées : a ent; 

9° Etoffes posées sur une table sous laquelle est un ornement me, 

_ puis amoncellement de sacs au-dessus desquels on lit )}}). 

3° Deux tables chargées chacune de deux tas de quatre ballots d’étoffes, 

entre lesquelles, au-dessus d’une autre pile d’étoffes posées & terre est 

inscrit ah el i 

4° Une chent sous laquelle pendent des fils de perles; deux larges col- 

liers et deux bracelets sur une étagére sous laquelle sont deux contre- 

poids de colliers. 

5° Trois grands vases j. Légende : apse 

6° Six vases de différentes formes ad dessus desquels on lit, commen- 

cant par la gauche : (ly (.§ Tl... ’¢ ‘s \- 

Deusxieme registre. 1° Etoffes empilées, comme au registre supérieur : 

2%) 1%. 
2° Etoffes semblables : t-$211)¢ 

3° Sacs amoncelés : dih-23 Bg Napanee 

h° Ktoffes: — 999. 

5° Deux vases I en argent : ™f. 

8 Aiguiére et son bassin dorés : ‘A. Sur le bord de Vaiguiére on 

CFT 7h AS. 
of Tis asf] =f TE 

8° Grand coffre peint en rouge : iil LA] ity: 

Puis, a partir de la pee cng vases de formes diverses au-dessus des- 

quels on lit: =| pm, —? = y |? =" 4) =|; enfin, deux tas ade fard : 
=~ 3 3B 

1 he 
e <= 

la suite, une grande facade de maison occupe toute la hauteur du 
panneau, et enfin, avant le fond de la salle, sont encore représentés au 
premier registre un bassin avec aiguiére, trois autels ou supports iw 

x 
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= et can -, et au second registre, deux grands vases dorés {We suivis 

de deux séries de cing vases @ surmontés d’autant de gobelets w. 

Paror sup. — Elle est divisée en trois registres, dont le supérieur figure 

les magasins a provisions. Au milieu, une cour couverte a des colonnes 

dont la rangée centrale est lotiforme et les rangées latérales campaniformes; 

de chaque cdté, quatre batiments voités fl contigus, qui en réalité de- 

vraient border la cour, portent au-dessus de leur entrée i Vindication de 

leur contenu. A droite: 1° =; 2° \; 3°¥; he |=. A gauche : 

1° 3 2° des 3° | US; Ae Hae he. 
Deuwiéme registre. Sept tas de fruits : 1° P==h™"; 9° ros | (Bs 

3° mom | s oe NES bs; 5° 27/7; 6 IZ tes 7S -. 

Troisiéme registre. Sept monceaux de produits divers : 1° de Vencens - 

Wg en grains ,°,",",. 

2° De lencens du Sud tiie en grains e. 

3° De lencens du Nord ne ; aig en grains plus petits «. 

4° Des oignons ttt: en tas. 

5° Un tas a im 
; —— Fed 

6° Un tas ae 

a——w 4 

7° Un tas may 

SARCOPHAGE. 

Le sarcophage est une grande cuve en pierre dont le couvercle formait 

le dallage du fond de la chambre. A Vintérieur il porte les inscriptions 

sulvantes un peu au-dessous du bord : 

Est: (—-) $2 MTEL hT GOS 
== +2 Il l— |). 

Cael (-) 4S STARS 71 

Nord: (—) I 7 RPS TM l— ih. 
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‘Sud: (—) (7 RSS Till iers iy. 
Derriére le sarcophage, au- Mesos de la moitié ouest de la parol visible 

sud, il y avait la niche pour les canopes, mais sans inscriptions. 

4. — TOMBE DE KHU-N-HER, DIT KHUA. 

Cette tombe fut la dernitre déblayée des quatre actuellement connues; 

elle était au sud de celle de Sebeki, & cété de celle de Sebeki-Bi, contre 

le mur d’enceinte du temple. 

PORTE. 

-L’épaisseur des montants de porte est ornée de chaque cdté de deux 

séries superposées de trois yases de forme variée destinés, d’aprés les 1é- 

gendes qui les surmontent, a contenir le vin : 

A Vest, premier registre : (-—) io | a le: deuxiéme registre : 

=i. : 
‘\ 0 ouest, premier registre : (—*) | yoo 4g Se; deuxidme registre : 

Genel gE 
INTERIEUR DE LA CHAMBRE. 

Panot est. — Titre du haut : —)- TITS > 

mies aT gag ae 
“aaNet. WiZeo}—-e is l= 11S 

chew ie Mele Ay STAlic Tite} —. 

En seconde ligne: + 7 AIT AMINO TD AMINE CU 

Urs Uh Warts Gentes Wal in Views Corn Urn 
Ubi zoh—. 

Au-dessous de ces deux bandes d’hiéroglyphes, des victuailles sont 

\S 

amoncelées sur deux registres depuis l’extrémité nord de la paroi jusqu’’ 

Pendroit ou finit la seconde ligne; on voit encore le quadrillage rouge qui 

a servi au dessinateur a tracer d’aprés un modéle; les carrés ont om. 10 cent. 

Annales du Service, 1916. 14 
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de cdté. Aprés cela figure la liste des offrandes, que je me dispense de 

reproduire ici, car elle était identique celle gravée dans le tombeau de 

Sebeki et a quelques mots détruits. Les noms y sont inserits en cing 

rangées de vingt cases, sauf la derniére rangée qui n’en a que dix-neuf. 

Plus loin, la paroi est de nouveau divisée. Au registre supérieur sont 

figurés de grands vases et diverses provisions; au-dessous, six animaux 

égorgés sont placés sur deux rangs : en haut, un oryx =f, un beuf) f}, 
un bouquetin & cornes recourbées | }; en bas, un beeuf § £), une gazelle 
dorcas B fil et un autre beeuf if). 

Panot ovrst. — Bande de titre : (-—) | 7 \ “Toe ln cee . 

Pa 712 fal~is WI ese llSk 

sab SUT IS iZeo}—. 
Au-dessous, deux registres sont occupés par les objets 4 Pusage du 

mort, tous disposés sur des tables basses. 

Premier registre. 1° Etagdre sur laquelle quatre hallots d’étoffes sont 

empilés; au-dessous, un pendentif am. 

2° Tas de sacs au-dessus desquels est la mention Wy ; 

3° Deux autres piles d’étoffes sur des tables basses, puis d'autres étoffes, 

toujours du type =, avec légende 2 =—k! $44. 

4° Encore deux amoncellements d’étoffes sur des étagéres. 

5° Une chenti avec fils de perles pendants. 
Cr) 

6° Deux grands colliers sur une table, aprés lesquels on lit : 7 

7° Série de grands vases au-dessus desquels on voit cette légende tra- 

cée en sens inverse des premiéres, c’est-a-dire en commengant par la 

gauche: [I'M iT TR TM. 
Deusxieme registre. 1° Etoffes superposées, comme au registre supérieur. 

Ligende : += $411 )55. | 
2° Autres étoffes : 2 )) 119 § ce: 

3° Amoncellement de sacs : {fff} = x3 BB Ba 

he Etoffes empilées : —y}. 
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Puis les figures et inscriptions suivantes a partir de la droite : 

5° “T~ 3B au-dessus de , 3 Sua =. 
<= 
eee 

6° Aiguiére dans son bassin : ri Yes .. 

7° Autel J: ——§]-. 

8° Autel semblable : rs. 

9° Grands vases contenant les essences sacrées : .” on Sot i |: 

=f b-, wr oe 2 = ee ** ces noms étant gravés & partir dé 
_ am m SE ot’? aa 

la gauche. 
Apres ces offrandes, toute la hauteur de la muraille est occupée par la 

représentation d'une facade d’édifice et deux faces latérales. 

Paror sup. — Sur cette paroi sont figurés les magasins du défunt. 

Au registre supérieur on yoit au milieu une sorte de hangar supporté 

par trois colonnes, dont celle du milieu est papyriforme et celles des cdtés 

lotiformes; un mur s’éléve & mi-hauteur de ces colonnes. 

De part et d’autre sont figurés trois f} représentant Pextrémité de 

- chambres votitées qui devaient s’ouvrir sur la cour couverte. Au-dessus de 

la porte de ces magasins on lit indication de ce a devaient contenir : 

a droite: , Yet |== Qs; a gauche : = my ed fet —}a-}:. 

Deuaréme registre. Huit tas @ de fruits et produits végétaux dont le nom 

est ainsi donné : 1° > — 1: 9° Th 4: 33 eu kak; he | viaat eo 

5° am hy | es: 6° a t=3 7° 7; 8° “/). 

Troisiéme registre. Huit tas semblables, avec ces légendes : 1° | pa 

ait} woes 8b Ts aE f ees 5° | eh Oo NZ: 
OE site 

7 \xGmi 8° yw: 

5. — MONUMENTS DIVERS. 

Au cours des travaux de déblaiement des quatre tombes décrites ci- 

dessus il a été trouvé un certain nombre de monuments qui n’étaient plus 

a leur place primitive, et des débris d'inscriptions mélangés au sable qui 

recouvrait le cimetiére. En voici la description : 

1° Obélisque en calcaire, de o m. 77 cent. de hauteur et 0 m. 22 cent. 

de largeur a la base. Le fit est droit, le pyramidion trés aplati. Sur 

14. 
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chaque face on lit une colonne d’hiéroglyphes surmontant Pimage d'un 

homme debout, vétu d’une chenti empesée, la grande canne A 1a main : 

i(—) oS Mali (—) lowe + - AS i(—)lett 

TQAGU ING (RSA la. 
2° Obélisque de o m. 80 cent. de hauteur iH devait faire pendant au 

précédent. Les inscriptions sont comme suit : —)ig fu + Pipes 

ys) 5 (— ee eer ilo IS liadk 
head? — | = 

Dennen, + a al mentee wes ? ox \. 

3° Obélisque en calcaire, de o m. 50 cent. de hauteur, o m. 48 cent. 

de largeur moyenne a la base et o m. 14 cent. au sommet, dont le pyrami- 

dion a les faces courbes. Chaque cété avait une inscription verticale entre 

deux traits, surmontant une image d’homme assis. Le monument est brisé 

en plusieurs morceaux et mutilé; voici ce qui reste des textes : a (—) \K 

ALMVed=TI(-) (C=) 22s 
pe | | détruit. 

h° Petit obélisque, de o m. 22 cent. de hauteur et o m. 19 cent. de 

base, ne portant incopban que sur une neta ou l'on voit en deux co- 

; Ve 
lonnes: (-—-); RYO TT i+ 

5° Table d’offrandes en ei ae ae o m. 455 mill. de longueur et 

om. 31 cent. de largeur. Elle porte un signe ~~ sculpté en relief et deux 

bassins rectangulaires sur les cdtés du pain. Sur la natte on lit : (—) 

+L ATMS TRI ARY¥LT1I—1— hs sore 

pain: (v) $#F@F29 99 Ub. 
6° F isa de table d’offrandes en calcaire. Sur le signe hotep on lit 

encore: (+) [T7918 1! ll-xb = ¥ — ae. 
o° F hii de table d’offrandes au nom de } = A-WTA 

G. Dangssy. 



LA NECROPOLE 
DES GRANDS PRETRES D’HELIOPOLIS 

SOUS. LV ANGIEN EMPIRE. 

II 

RAPPORTS SUR LE DEBLAIEMENT 

PAR 

M. ALEXANDRE BARSANTI. 

1. — TOMBEAU DE MERU. 

Monsieur le Directeur général, 

J’ai Vhonneur de vous soumettre mon rapport sur le déblaiement du 

tombeau de Meru dont jai été chargé aprés la visite de. ce monument 

faite par M. Daressy le 22 janvier 1916. Cette tombe est voisine du grand 

¢ 6,99 » 

Fig. 1. 

mur en briques crues qui formait I’enceinte du temple de Toum a Hélio- 

polis, mur dont la majeure partie a été détruite par des propriétaires du 

voisinage qui se sont servis des briques pour remblayer des fosses ou en 

guise de sébakh, de telle sorte que son emplacement semble maintenant 
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étre un canal et qu'il n’en subsiste que quelques pans de la paroi exté- 

rieure. 

La découverte de la tombe de Meru est due au hasard. Elle se trouve, 

en effet, partie sous la butte de décombres qui était accumulée contre la 

muraille, partie sous la propriété de M. A. Agopian; ce dernier, dési- 

rant mettre des bananiers dans son jardin et creusant des trous pour y 

déposer ces arbres, rencontra de grandes pierres qui étaient le plafond 

du tombeau en question. S’étant rendu 

compte de la nature de lobstacle, il pré- 

de dégager entitrement la tombe (fig. 1). 

J’ai commencé par enlever la terre 

autour de la chambre et celle qui était 

accumulée sur les dalles du plafond. 

: Celles-ci, qui n’avaient ni inseriptions ni 

ornement, étaient imbibées de salpétre 

| m vint le Service des Antiquités, qui résolut— | 

2,10 

0.68 

b— 0,92 et trés friables; aprés les avoir dtées, j’ai 

1.380 
procédé au déblaiement de Tintérieur de | 

la tombe, dont les parois, assez bien con- 

servées, sont couvertes de représentations 

Fig. 2. —- Coupe de la tombe. doffrandes, dinscriptions, ete. L’extré- 

mité nord n’existait plus : les piliers d’entrée, l'architrave et une pierre de 

la paroi ouest avaient été enlevés anciennement et n’ont pu étre retrouyés. 

L’eau remplissait la partie inférieure de la chambre, ce qui laissait 

espérer que l'on pourrait recueillir dans le sarcophage quelques-uns au 

moins des objets déposés 4 cété du mort; en effet, aprés avoir attendu 

quelque temps que les eaux d’infiltration aient baissé, j’avais reconnu que 

le cercueil se trouvait au-dessous de la chambre et que le couvercle, en- 

core en place, faisait partie du dallage. Dans la hate de vérifier ce que 

pouvait contenir le sarcophage, javais mis quatre pompes pour épuiser la 

couche d'eau; aprés deux heures d’effort, le liquide ayant été épuisé pour 

quelques minutes, je pus voir que le couvercle n’était pas intact : vers 

lextrémité sud on y avait fait une ouverture permettant a un enfant de se 

glisser dans la cuve; il était dés lors certain que la sépulture avait été 

violée dés l’antiquité et que tous les objets de valeur en avaient disparu. 
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Dans une saison plus favorable je repris le travail. Le couvercle une 
fois enlevé, la cuve parut remplie d’eau et de boue. Je fis extraire cette 

-boue et Pétalai sur un endroit sec; un examen complet, coufle par couffe, 

de ces déblais ne me fit découyrir aucun objet, pas méme une perle. 
Lenlévement du couverele avait fait reconnaitre l’existence dans la paroi 

sud d’une niche destinée a loger les canopes : il n’a été trouvé aucun ves- 
tige de ces vases ni de leur contenu. 

L’eau m’empécha de faire des recherches sous le sarcophage, ot il y a, 

du reste, peu de probabilité de recueillir quelque chose; méme en juin 

et juillet le fond ne fut jamais a sec. La cuve en calcaire, n’étant pas d'une 

conservation parfaite et étant assez mal taillée, a été laissée en place, 

tandis que tous les blocs de la chambre, portant des sculptures, ont été 

transportés au Musée. J’ai seulement relevé linscription gravée a Tinté- 

rieur de la cuve, que l’eau a remplie 4 nouveau (fig. 2). 

Dans la partie nord de la petite cour qui précéde le tombeau j'ai re- 

cueilli quelques débris de poterie et les fragments de deux vases en alba- 

tre : ce sont les seuls objets trouvés pendant ce déblaiement. 

Veuillez agréer, etc. 

10 juin 1916. 

2. — TOMBE DE SEBEKI. 

Au mois d’avril 1916, pendant le démontage des assises supérieures du 
tombeau de Meru, je m’étais apercu qu'une seconde tombe existait 4 peine 

a deux métres et demi a l’ouest de la premiére, dont elle métait séparée 

que par les murs de revétement en briques crues. Lorsque le 4 juin 

les travaux reprirent en vue du dégagement des parties profondes de la 

chapelle funéraire de Meru, je déblayai en méme temps ’édifice voisin, 

qui a été reconnu avoir appartenu a un grand prétre du nom de Sebeki. 

Toutes les apparences étaient pour que la tombe fit intacte; la porte, 

tournée vers le nord, était obstruée par une dalle du plafond qui, fendue 

en deux, était tombée et bouchait l’ouverture; la suite des travaux prouva 

que cet espoir était vain. 
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La porte donnait sur une cour presque carrée, dont les murs, en bri- 

ues crues et légérement inclinés, étaient couverts d’un enduit de terre q 8 | 
bien lissé, sur lequel, 4 une hauteur du sol d’environ un métre et demi, — 

une bande d’hiéroglyphes peints en noir donnait les titres et noms du 

personnage. Titres et noms étaient répétés sur les montants de la porte — ; 

et sur l’architrave (fendue en deux ) de Ventrée de la chambre construite _ 

en blocs de caleaire. 

Vlldddddddd 

Fig. 3. 

Empéché de pénétrer dans la salle par suite de Yobstruction de la — ; 

porte, je dus d’abord dégager le toit de la masse de décombres qui le _ 

surmontait; toutes les dalles du plafond étaient fendues en deux ou trois 

morceaux, la pierre humide n’ayant pu résister 4 la surcharge, alors que __ F yaar? 8 x ee 
Vintérieur de la piece était vide. En se rompant, les dalles avaient fléchi, 

et, écrasant l’'aréte des murs sur lesquels elles posaient, avaient endom- 

magé en partie la bande d’inscription tracée en haut des parois. Pour le 3 

reste, les figurations d’offrandes gravées sur les murs étaient semblables 

a celles qui ornent la tombe de Meru, et avaient méme conservé quel- 

ques traces des peintures qui les rehaussaient (fig. 3). 

Comme pour la tombe adjacente, le sol était couvert d’eau; pour l’épui- 

ser provisoirement j’employai le moyen le plus simple et le plus écono- __ 

mique : Jachetai une quinzaine de bidons 4 pétrole vides et mis les ou- — 

vriers 2 enlever l’eau. 

Aprés deux heures d'un travail assidu, la température de juin ne ren- 

dant pas trop désagréable le maintien des jambes dans le liquide, le dal- 

lage fut enfin mis a sec et je constatai & regret que la tombe avait été violée | 
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comme sa voisine : un trou percé dans le couvercle, dans langle sud-est, 

avait permis 4 un homme de se glisser dans la cuve. C'est un systeme 

employé fréquemment par les pillards dans l’antiquité, et que javais déja 

reconnu a Saqqarah. Je fis alors briser le couvercle pour dégager la cuve. 

_ Toute la boue qui remplissait celle-ci fut passée au crible, mais sans aucun 

résultat; aucun objet ne fut recueilli; il n’y avait méme pas de fragments 

dos, ce qui peut laisser supposer que la momie avait été extraite de son 

sarcophage et dépouillée au dehors de ce qu'elle pouvait avoir sur elle. 

Les seuls objets provenant de cette sépulture sont deux pots brisés en 

albatre, six petits ciseaux en bronze et quelques débris de poterie trouvés 

au-dessous du sol de la courette, devant provenir des dépdts de fondation. 

20 juin 1916. 

3. —.TOMBEAU DE SEBEKI, SURNOMME BI. 

Les tombes de Meru et de Sebeki s'appuyaient au sud contre un gros 

mur en briques crues, au dela duquel furent découvertes cing sépultures 

_ également en briques; elles étaient concues sur le méme plan que les pre- 

miéres, mais sur un modéle moins grand et sans maconnerie de pierre. 

Une petite cour précédait une chambre voutée et les cing voites étaient 

edte 4 cdte; en raison de la surcharge qu’elles avaient eu a supporter et 

de l'humidité qui les avait pénétrées, elles s’étaient toutes effondrées. 

Aucun objet n’a été recueilli dans cette partie de la nécropole. 

Derriére ces tombes existait un mur épais en briques crues, puis au dela, 

un remblai en sable fin de prés de 5 métres d’épaisseur; enfin, a 15 

métres plus loin, derriére le tombeau de Meru, fut reconnue une autre 

grande sépulture avec chambre en calcaire dont les inscriptions sont au 

nom d’un grand prétre nommé également Sebeki, mais surnommé Bi. Le 

plan est encore identique a celui des monuments précédemment découverts 

dans ce cimetiére; dans la petite cour gisaient l’architrave de lentrée et la 

premiére dalle du plafond, comme si l’on avait anciennement commencé 

a démolir la chapelle. Quelques briques étaient dispersées sur le toit de 
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celle-ci, mais ne formant plus un mur permettant de dire qu'une chambre 

était superposée a la salle funéraire. 

Aucune inscription n’était tracée sur les murs de la cour; en cherchant 

au-dessous du sol nous avons trouvé un certain nombre d’instruments 

votifs en bronze déposés 1a comme objets de fondation : 9 lames d’hermi- 

~nettes, 25 haches a, 4 lames @, 26 ciseaux I. 192 racloirs hk. 10 lames 

longues | et 77 couteaux \, puis des vases en albdtre : g de la forme j. 

7 coupes = et 9 pots I. 

0,50 

2 s ae 
) + “a 

6.€7 y 3 

3 1,60 

Fig. 4. 

Les parois de la chambre avaient beaucoup souffert de l’humidité; la 

pierre était imbibée d’eau et pleine de salpétre. Aprés avoir enlevé les 

dalles de la toiture, qui étaient sans intérét, je laissai le monument sécher 

d Pair pendant quelques jours et parvins aprés ce repos 4 pouvoir démon- 

ter les blocs pour les transporter au Musée (fig. 4). 

Les voleurs avaient employé un procédé autre que dans les tombes de 

Meru et de Sebeki pour entrer dans le sarcophage placé sous la chapelle : 

au lieu de faire un trou dans le couvercle, ils s’étaient contentés de sou- 

lever celui-ci 4 Yavant d'une trentaine de centimetres, juste l'espace suffi- 

sant pour permettre 4 un enfant de se glisser a l'intérieur. La encore le 

dépouillement de la momie avait été si complet qu’aucun objet n’a pu étre 

recueilli dans la boue qui emplissait la cuve et que lépuisement de ce 

qu'elle renfermait n’a servi qu’a me permettre de copier la bande d’hiéro- 

glyphes qui en faisait le tour, un peu au-dessous du bord. 
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; Il n’y avait pas plus de restes d’objets dans la niche ménagée dans la 

___ paroi sud derritre le sarcophage, et qui était ici du cdté ouest, alors que 

dans les autres tombes elle était du cété est. 

25 juin 1916. 

4. — TOMBEAU DE KHU-N-HER. 

Le 24 juillet au matin, en dégageant lextérieur du tombeau de Sebeki- 

Bi vers louest, le plafond d'une quatriéme tombe en calcaire apparut et 

je procédai aussitét au déblaiement de la masse de décombres qui le char- 

geait. La dalle voisine de l'architrave était brisée en deux, et Pun des 

fragments avait été trainé dans la petite cour en briques crues qui précéde 

au nord la chapelle funéraire (fig. 5). 

iy 4 — ° 
re: ; us 

zg o 
Bi: 5,02 | 1,70 
5 035 
> ae 3 ° 

j 32 <j 
a 1 ee - 

ce ’ 1! 2,2 ° 

a 1 

r me: AOS 5,75 ay 
_ So : ie 
' he Aa 2,65 ° 

Fig. 5. 

Le lendemain je fis enlever le sable et la terre qui obstruaient I’entrée 

de la salle. Des amoncellements de briques crues soutenaient les dalles 

du plafond, qui étaient toutes en mauvais état et brisées en deux ou 

trois fragments pour la plupart. On se rend compte, d’aprés cela, que 

la rupture des dalles est antérieure a la violation de la tombe et que ce 

sont probablement les voleurs qui avaient édifié ces piliers de soutéene- 

ment pour ne pas risquer d’étre écrasés pendant qu'ils se livraient a leurs 

recherches. 

Pour pénétrer dans le sarcophage, placé sous la partie postérieure 

de la chambre, les violateurs avaient soulevé 4 l’avant la grande dalle 

de calcaire formant couvercle et avaient placé comme cales deux petits 
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bre ont été assez asséchés pour pouvoir étre pe * tr 

Musée. » he 

Tel est le résultat des travaux que j'avais été chargé de 
Matarieh, a la suite de la découverte fortuite de la premiére 
probable que ces quatre tombeaux de grands prétres ne sont pas 

il se 8 que ce cimetiére, du plus wie intéret au point de ue 

été seat insignifiante , les voleurs nayant absolument rien 

les sarcophages et Peau ayant détruit tout ce . aurait pu y s 

2 juillet 1916. 

“) Ce sont les n® 1 et 2 des Monuments divers dans le relevé des I 

M. Daressy. 



UNE INSCRIPTION D’ACHMOUN 
ET LA GEOGRAPHIE DU NOME LIBYQUE 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Le Musée du Caire a récemment acquis un monument (n° d’entrée 45 936) 

se trouvant depuis longtemps en possession d’une personne d’Achmoun, 
province de Menoufieh, qui ignorait sa provenance. C’est un bloc de ba- 

salte noir malheureusement incomplet, car il manque T’extrémité droite 

et des éclats ont enlevé une partie du texte gravé sur le morceau conservé. 

Celui-ci mesure o m. 63 cent. de hauteur, o m. 18 cent. d’épaisseur; 

la largeur extréme est de o m. 52 cent., mais la plus grande largeur 

couverte de textes est de o m. AA cent. 

Ce n'est pas pour ces textes, qu’on voit actuellement, que la pierre avait 

été primitivement préparée. Le revers, qui parait d’abord ne porter aucune 

inscription, a été retaillé pour effacer d’anciennes écritures : vers le haut 

on distingue encore 7. TY. ce qui semble avoir été » 7 v Rh ian 

et par suite le monument aurait porté d’abord des annales de Thotmés III 

ou de Ramses II. 

La dalle a été employée 4 une époque postérieure pour faire partie 

d'un moulin : au revers, on avait creusé un sillon circulaire de o m. 

o32 mill. de largeur et o m. 435 mill. de diamétre intérieur, avec une 

rigole conduisant vers l’extérieur le liquide (huile?) provenant des matidres 

broyées au centre du cercle. Il ne reste que la moitié de celui-ci, et l’on 

en peut déduire que nous ne possédons que la moitié de la pierre, rom- 

pue juste en son milieu : elle aurait donc eu o m. 85 cent. de longueur. 

Le monument portait en téte une série de représentations religieuses, 

mais il est surtout occupé par des textes répartis entre trois registres su- 

perposés, et sauf quelques bandes formant titres, toutes les inscriptions 

sont en colonnes; de plus, toutes les lignes d’écriture, aussi bien verticales 
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quhorizontales, sont en ordre rétrograde : bien que les signes représen- 

tant des personnages et animaux soient tournés vers la droite, c’est par la 

gauche qu'il faut commencer la lecture et poursuivre en prenant la co- 

lonne voisine ou le groupe de signes suivant de droite. Les caractéres sont 

assez finement gravés, mais en quelques endroits la pierre a été usée et 

lécriture est devenue indistincte. Les cartouches royaux ont été laissés en 

blanc; il est toutefois 4 peu prés certain, d’aprés la paléographie, que 

cette table a été gravée sous la XXX° dynastie. . 

PREMIER REGISTRE, 

Il y avait en haut de la pierre un titre horizontal dont il ne subsiste 

aucun signe reconnaissable. 

I. Explication en plusieurs colonnes, mais il ne reste que des fragments 

des deux premitres : } 777 11 © Ay LL me 28S ape i la 

a8 EIA SU T- 
I]. Tableaux qui se suivaient a la partie supérieure de la pierre; deux 

seulement sont conservés partiellement : 

1° A droite, une momie est dressée; la légende au-dessus d’elle est peu 

nette et semble étre 4; derritre on lit : Q 2 i tL. Un # | ~~ dans la 

pose 4 semble parer la poitrine de la momie. Légende : =U, Un autre 

prétre apportait un brasier : \ ae &. Enfin, & gauche un roi derriére 

lequel reste la formule 7%i1oY devait tenir un grand instrument +, 

dont on ne voit plus que le manche entre ses mains. (v) 7— lhl= =. 

2° Un dieu qui ne semble pas avoir eu de coiffure spéciale est debout 

dans un naos dont la porte est ouverte, tenant le sceptre was et le dnkh. 

Devant lui sont superposées deux tables portant chacune quatre godets w. 

Un roi Ta présente deux vases semblables : Ai fe; il était 

suivi d’un certain nombre de prétres dans la pose des discours apt le 

premier, un hE aed 8 a pour légende | S17; le second nu= 

2 |; il n’y a pas de texte devant un troisiéme, dont il ne reste qu'un bras 

et une jambe. 
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Au-dessous de ces tableaux, mais sans que leurs séparations coincident 

avec eux, se suivent des groupes d’inscriptions faisant également partie 

du premier registre. 

III. Liste d’offrandes répartie entre deux séries superposées de onze 

colonnes, et une colonne finale de toute la hauteur de la liste : 

23 44 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4 

= | ia = fm |“ 
me MT HPS OMI AM) Tam 
Pe reitt el ethan t @ | ely 

® veel ee adh “a > i} at ry 
od ven bara ba 

tye 7] 

. 

ie Vv Vv Vv Vv Vv —_- | aD Vv Vv v v 

nas 
f 1 Hbad i] ! 1 ! 1 1 ! ! 1 

Meena # <= how | (ET) dawned, 

i Wo § Te jel{ | [ja a) a 
Downed, Be om Re wien BT el Te. 

| ote l= at s 

= | ees i Pays 
— -_ —_ 

N Vv = a Vv Vv Vv Vv Vv Vv v Vv 

ait it 1 1 ! 1 1 1 1 pid ! i | 

22 a1 20 19 18 17 16 415 ah 13 19 

1. | Fard @’Occident.... mesures 1 12. Sel(?) au-ab......... mesures 2 
ar j : 

2. d’Orient...... — 1 43. Gharbon. .....<s5 mee — 1 

3. Couronnes de plantes.. — 1 14. Eau nitrée........... — & 

4. Couronnes séches..... — 1 15. Argent natif......... — 1 

OS eS ee brassée 1 56208 nate. kk ke — 1 

MOVER 6 oe es se — 1 17. Feldspath vrai........ — 1 

7. Citron divin(?)...... mesures 1 18. Lapis-lazuli vrai...... — 1 

OE i La v0 5 0.0 6 — 1 1g. Soude(?)nativedeBikha — 1 
OD AMUMOLE) bse. oc let") a a ENE i's Washes 2S le do, = pot 1 

10. Grains d’encens...... — 56 BV BGC NO as eh eke — § 

11. Encens men-ur...... pee Mie Wea Paine een mesures 2 

23. Mettre dans des vases de toute pierre brillante, disposés en face de ce dieu. 
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IV. Autre liste comprenant un en-téte horizontal, neuf colonnes et deux 

lignes horizontales en dessous : : 

ae 1 , 

it] / | a He 
1) |e el 

rh a a ah Oe boa dee Ie 

ae OD Veet ere WE: 

cae Pe te 2. 
1. Leur (provenance) : 6. Sekhet-selg.........45 lampe 1 
Oh caia ie ls, h'oige eco lamas allan lampe 1 9. AGhechela... «.. Vematsie — 1 
BD. MOG Ss Baden kh oalieale — 1 8. Dema-|n]-hor.......- "eis... Se 

8, Uauat iti kita apie — 1 g. Hat-nechau........... — 14 
Sa mara aE) ie Ye — 1 10. Hat-abli-ment......... — 1 

11. Réunir en sept sacs qu'on fait ensuite cacher dans la 

12. cuve. Le Seg-hat met un collier & ce dieu; le her-sechela lenléve. 

V. Il ne subsiste qu'une penn infime de ce tableau, le bas de deux 

colonnes d'inscriptions : | 77 Z% i7, 2-ed 

DEUXIEME REGISTRE. ® 

Un titre général surmonte les tableaux qui composent le second registre ; 

il est en écriture rétrograde : je le rétablis en ordre régulier : 

A= WIP SRE IT elev 

"—- Bl eINVoIIT CALS 
.il suit en ces choses le Mystere de transformation de cette déesse 

qu'ils ne connaissent pas; tous les gens sont guidés par un kher-heb intel- 

ligent connaissant les cérémonies organisées pour cette déesse en tout lieu 

(ou elle se) trouve..... . 
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Trois tableaux se suivent, rédigés sur un méme modéle. Un nom de 

4 produit ou de pays est inscrit dans te haut des colonnes, une explication 

en occupe le bas, dont le but est donné en un court texte horizontal cou- 
4 pant les colonnes vers leur milieu : 

VI Vil 
eee) Sexo h ye 8 td OEM RS RC Coan Caan | 

y\=|= |= |" Th | ee | | me 
rts ates |« os sa} Fe] | me | ee ele Sie =| 2 This 
a\s|—|= | 

= 

ofay |u| = |e]aq/- 

gs g ¢ | @ ¥\|wiwiw 

5 sce Tee see 
% Y onal eh 

d | S|= aera ale ake 
@|i.|= FS Pd |e fen 

; Yl acd ye @ | “} ; ") "} 

s|K 

arom a 
\ dewey, 

fd 
A 

VI. 1. Vin d’Occident... \ Hat-hapi. 

dS ee l’Occident. 

3. Eau pure....... milieu du lac Merit. 

4. Ean trouble (?) . . pase te yh ESE: protége le repos. 

OR) eo Rens aan Are eee des canaux au nord de ce lac. 

Ri Wh ech Aided 4 6 6: 5:0 Py ra AL sate a g Mafkit. 

Ce ae faire partir. 

VII. 1. Le kohol....... la galéne. 
2. Les pastilles.... lencens. 

3. Le sel(?) au-ab.. | on le dit }1e beurre. 
4. Le parfum men-ur{ pour la résine. 

5. L’odeur senti... . la gomme (?) khent. 

6. Le charbon..... le brile-parfums (?). 

Annales du Service, 1916. 15 
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Il semble que le tableau VI n’a énuméré que des liquides, tandis 
. le tableau VII a été consacré a la liste des matiéres solides: 

VI 

g/2 | 1—a AA Mlbel® 
=| le) 7) ela bigy 

: bl Pag @ © ig 

A] Ad te ed ee Ae 
=| |=let] | Bole Hy PSY) [MEF 

+ x 
< ao 

5 A Ak ee ie 

ti, MMi. axes ‘une fle au milieu du lac Merit dans la Aat-nefert 

2. Sekhet-selgit..... ce pays, en plein Orient........s.0.esene, 

3. Aat-chetat...... Aat-nefert, vers le perséa long de 7 coudées. . 
h. Dema-{n}-hor.. . . la rive du Nil occidental, au sud de Mafkit... 
B.C AM, Syne Hees ; la rive du Khens dans le désert...........- 

- | quiest “a 
6. (Kebjent........) "4 (le pays de la tresse..... 26... este ee ee eee 

ans ‘ . 
Bi NIOUOE o's aes0 8 le bassin rouge...........-60+ seveeeree |e 

8. Uad d'Occident le champ divin} , F Veil du ciel, Vceil droit. {3 
9g) | du Levant | cette place... . © eS" He vivant 1a, l'oeil gauche | 

10. Papyrus, 1poignée cette places... ee feces eles 8 74 

11. Hat-n-chau...... la demeure de Min, maitre des sables. 
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a4 20 19 18 = 17 16 415 ah 413 4a 

oj/1/¥ 7 || Xa PAP A ee 
> = at & \| \ I- ) ) 
> Wie ach, mae ==, 

oe pty 

et w w v ge v ¥ v v v | v v a a 

\ — » 

Hiss SlZl ali tte Ts 
owns, = ce: aaa bl pated, reetitl ~ 

Mg | 7 | e-| 2] = e/ilcal |e 
aa 2 

ania > 
) "} 0 \ _ oe ot 

=m = 

| -° t 
sic: 

> ee 

a» 

ay} gp Ro 

aE eae '1e bassin de Merit. 

ES Keben. 

ih. Seshusec........- Sga-nozem. 

15. Hat-abi-ment....... louest de Néchi. 

16. Citrons divins (?)... Aat-bast Inhabité (?). 

OS” Sra cette place. 

SEES ise ee ; cette place. 

1g. Au nord de son bassin qui est 1a bouche du lac de Merit..... cai earica ee 83 
20. Son plein......... dans | jes entrées de vallées au sud de Mafhit.. .\2 = 

21. Grand lotus....... le champ de Sekhemit 4 Voceident, dans le 
bassin de Mafek. 

29, Chaussée de Sa Majesté cette chaussée au sud de Mafkit. C’est un 
endroit. 

EMR og si aaa aa da Pa-supti, seigneur de YOrient. C’est du 
fard de Bikha. 

24. Fard d’‘Orient...... cette place; c’est du mafek. 
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TROISIEME REGISTRE. 

Le registre inférieur était occupé par un seul long texte, toujours en 

colonnes rétrogrades. Je crois inutile de reproduire la disposition du 

texte et donnerai cette inscription telle qu'elle doit se lire. 

X | Uf (Two. ¥2 Sew iel_owkee 
TITS.) SYR SIAR 21711 
SVS TA FIL Peo =H 
Wi WEIN HTN ZIT TIM 
(Lao Geet lL Sess 
PWS A--P TWIT TILIA 
iDM—SHHyqSILATIINISARARH Ee 
eM HOW TBE PAF 
AUK (S=N LST = 11 
CTST 270s DUS Sal 

| Le her-secheta, apres étre entré dans la demeure de..... j (fait le salut) a la 

déesse sept fois, ses mains derriére elle, présente l’encens..... | son compagnon. 

Le cceur d’Horus est content, il renouvelle la protection des membres, tous les dieux 

sont en joie; ..... j se réjouit quand Noubit est dans le sarcophage. 

Le seq-hdt dit: «Noubit se léve, Hathor s’envole au ciel..... | 4 Phorizon; elle 

voit la majesté des dieux et des déesses qui la saluent elle-méme, rendant hommage 

4 sa gloire. Elle est | aussitét ornée de bracelets, Ptah lirradiant par cette parure; 

Hennu crée tes beautés, | Sechet t’escorte ; les dieux de horizon viennent a toi, séduits 

par le parfum que répand cette déesse; ils disent | aussitét : «Quill Aoigne d’elle le 

chagrin! », et sur-le-champ il dit aux dieux : « Voyez la douée de grandeur | venant 

en paix! elle ravit horizon de la douceur de son parfum, entrant au ciel a la suite 

'’ dOrion; elle est vivante, se renouvelant, se rajeunissant comme le soleil, chaque 

jour». Ouvrir les portes du naos pour que les dieux la voient. '/ Faire la libation et 

l’encensement quand elle sort. Le hensek, en arrivant & la salle supérieure, dit égale- 

ment ceci & la porte de la Grande Demeure quand '/ le seg-hdt fait la procession des 

dieux vers la salle supérieure. 
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i Ta PO Eb ee | ana er Aen 
TW LY -de ne OES lay >-Bwe 
f—Blttall et Leis MICE TR 
_ i ee oe Ve ee 
Z ae opemenen i> 2 t202 ST¥MN 
ah Aba aieomahebal 
lL eee | P net Ah yey 
=H ted T 111 BA li— LR 

PTH om¥N Ris aniicel ba tate 
| PDS TART —AtishotgomiC 
Shs Wal Selb ees Cees eee 

Le seq-hdt dit de faire Pencensement devant cette déesse, '/ le her-secheta lencense 

comme gardien de Sa Sainteté sur les deux edtés de ce naos, sans regarder, ni écou- 

ter. La Grande entre (?) ';' dans sa salle. Prosternation, cris, prosternation ; quatre fois. 
Les prophétes qui se tiennent prés de la porte disent : «Puisque le fils du Soleil N. 

a organisé son culte, '’ qu’il soit stable pour le célébrer toujours». A dire 4 plusieurs 

reprises jusqu’a ce qu'elle arrive 4 la demeure des dieux. Dire (aprés qu’est arrivée) 

'? cette déesse 4 l’entrée du sanctuaire vénérable de Noubit : « Venez mettre une li- 

tire (?) de nesut(?) sous ses pieds, fleurissez..... ‘| derriére elle». Deux fois, sans 

regarder ni écouter. 
La lamentation faite, Noubit étant 4 lintérieur de la chapelle, les dieux mettent sur 

leurs doigts..... '} ils reconnaissent que la mort envahit tes membres; pas d’obs- 

tacle possible 4 ce voyage vers l’horizon, & cette marche vers le bassin de ') Kabeh. 

Les dieux des marais viennent a toi avec des vases, ils te purifient avec... .. ) d’au- 

cun jour purifie le dieu. S’arrétent pour toi les dieux apportant Ja vie... .. 1 de 
ce qu’ils ont en mains, te faisant ta fin..... ** le Chateau du Chef dans Heéliopolis , 

. de Toum..... * du roi vivant 4 toujours. Ordonne dans ta demeure..... 

~*! en fete, et il fait que celui qui veille comme un fils (?)..... * ... Hl est prétre 

" Les lignes 20 et 21 n’ont plus que donc rompu et l’on n’a plus que des mots 

la moitié de leur hauteur et les lignes sans liaison ne permettant méme pas une 

suivantes environ le tiers; le sens est traduction conjecturale. 
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M—(oILZ le APS Nica 7 ly 

In-RSSM 111d ll te seas 

W7P LIAS BTA T ert 

WT Ee YF in te Rw WZ 

de sa maitresse, chasse..... ** Ja cérémonie. Le prétre de Horizon d’Hathor, sa 
maitresse, crie deux fois..... ‘/ ... Toute la terre est en toi en ton nom de... 

Tous les dieux crient et se prosternent..... ’ le dieu dans sa ville pareourt les 

localités en..... ‘~ vos... 1a; quatre fois. Pr et le fer (?)..4.. ‘/ promener 
autour d’elle quatre vases... .. *? tourner derriére elle en encensant..... ‘? 5 grains 
du Sud, 5 grains du Nord..... 

Il est regrettable que cette stele nous soit parvenue en un tel état; elle 

appartient 4 une classe de monuments dont nous possédons peu d’exem- 

plaires et ses textes soulévent nombre de questions que le cadre des An- — 

nales ne me permet pas d’approfondir. Le registre inférieur renfermait le 

formulaire dune cérémonie religieuse, les cases du haut détaillaient tout 

ce qui était nécessaire pour cette cérémonie et méme indiquaient les pays 

d’ou devaient provenir les produits employés. 

Le tableau III donne une liste de matiéres diverses dont la premiere 

est le {| = |, dont il existe deux especes : celui de Manun et celui de 

Bikha. Ce nom est cité réguliérement dans toutes les listes détaillées d’of- 

frandes, immédiatement aprés les sept essences parfumées et avant les yé- 

tements : on y a reconnu le fard. Gomme il ne viendrait pas  lesprit de 

se couvrir les joues de vert, on doit bien admettre qu il s’agit de fard rose, 

est cest un des exemples montrant que pour les Egyptiens ] ne désigne 

pas seulement le vert, mais aussi le rose et les teintes fauves“). Les deux 

sortes de fard uad sont qualifiées comme provenant de Manun, l’Occident, 

et de Bikha, V Orient; il existait probablement une légére diflérence de teinte 

entre eux, due apparemment au procédé de fabrication et aux matiéres 

“) Jai déja attiré lattention sur ce le Recueil, t. XXXII, p. 66, et dans le 

daltonisme des Egyptiens dans les Lita-  Sphin, vol. XVIII, p. 106, & propos du 

nies d’ Amon du temple de Louxor, dans = X° nome. 
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premicres employées. [1 semble bien que parmi ces derniéres il en ait 

existé portant le méme nom que le preduit complet : ce sont le ] ae pet —— 

et le §\ a bss cités un peu plus loin, lignes 19 et 20. Pour ce dernier 

—uad Inkha, le signe = est placé isolément, de maniére a ne pouvoir étre 

pris comme le déterminatif de bikha : de méme qu’aux lignes 15 et 16 ot 

il suit lor et Y'argent il veut done dire «natif, tel qu’on lapporte du 

pays»; Puad ordinaire est montré dans la colonne 20 sous forme de ma- 

tiére granuleuse mise dans une corbeille; cest done un produit minéral 

naturel : je crois qu'il faut y reconnaitre le natron et les sels de soude. 

Quelle est, en effet, la fabrication traditionnelle du fard végétal rouge? 

On prend des fleurs de carthame, plante qui croit abondamment en Egypte 

ou elle est semée en culture dérobée dans les champs de blé du Said"); 

on les lave pour éliminer la matiére tinctoriale jaune qui se dissout faci- 

lement, ensuite on les met dans un sac ot on les triture avec une solution 

étendue de carbonate de soude. Cette matiére s‘unit dla carthamine qu'on 

précipite ensuite par un acide faible ou du jus de citron : on obtient 

ainsi des flocons d'une belle couleur rose qu'il suffit de mélanger avec 

du tale finement pulvérisé pour avoir un fard de jolie nuance. 

Or les Egyptiens pour cette opération pouvaient employer des sels de 

soude provenant des nitriéres qui se trouvent aux deux cdtés du Delta : 

i Pouest dans le Ouady Natroun, 4 lest dans les dépressions de Visthme 

de Suez. Les sels qu'on recueille en ces deux endroits ne sont pas iden- 

liques : le natron est formé pour sa moitié de chlorure de sodium, pour 

un quart de carbonate de soude, puis de sulfate de soude et de divers 

autres produits; dans les lacs Amers les dépdts alealins qu’on exploitait 

donnent a lanalyse du sulfate de soude, du chlorure de sodium, du 

(" M. Loret areconnu son nom hiéro- 

glyphique s ] nas. 
mon avis, il faut traduire «étoffe rose». 

On a souvent trouvé, spécialement sur 

La fleur du Carthamus tinctorius étant 

jaune safrané a cceur rouge, il n’y a 1a 
encore rien qui puisse donner A |. dé- 

terminatif du nom, le sens de «vert». 

Dans les rituels du culte divin il est 

souvent question de he, opposé a 

{v , et qu’on traduit «étoffe verter. A 

les momies de la XXI° dynastie, comme 

celles des prétres enterrés 4 Deir el 

Bahari, des sortes de serviettes teintes 

en rose, tandis qu’on n’a jamais trouvé 
d’étoffes vertes et il a été reconnu a 

l’analyse chimique que ces étofles sont 

colorées au carthame. 
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chlorure de magnésie, etc., mais pas de carbonate de soude. L’action sur 

la carthamine de ces matiéres de composition différente donne peut-étre 

des produits n’ayant pas la méme teinte, d’ou la distinction faite par les 

Kgyptiens du fard préparé en Orient et en Occident. J’ajouterai que Maq- 

rizi dit") : «On trouve le natron a l’ouest de Egypte dans la province de 

Terranat; il est rouge ou vert ®), On en trouve aussi dans le Faqousiyeh , 

mais bien moins que dans le Terranat. » 

Aux lignes 3 et 4 sont mentionnés des (Inf, les uns végétaux a, les 

autres secs == f >. Jai déja indiqué®) en d’autre occasion que ce groupe 

de trois s est a lire sesh : cette valeur est encore bonne ici et (Inf est a 

rapprocher de —_ O§ sbandeau, couronne». Il est done question de 

guirlandes de plantes, fraiches ou séches. 

Les trois noms qui suivent (lignes 7, 8 et g) se retrouvent au tableau 
VIII, lignes 16, 17 et 18. Le premier est \\/.] ou \\™ 1, qui. 
dapres le déterminatif, pourrait désigner un produit minéral, 7 serait 

alors pour 7: cle natron»; mais je ne puis préciser de quelle matiére 

nitreuse il s’agit. Toutefois on a proposé pour AAR «le sens de «citron» 

et on aurait ici la mention d’une espéce particuliére, le citron divin. 

er i \- nest suivi d’aucun déterminatif nous fixant sur la nature du 

produit, mais je suis porté a croire qu'il désigne un végétal ou une ma- 

tigre qu’on en extrait. Ce ne peut étre ici la cannelle, car ce tableau ne 

donne que des produits communs indigenes; on a voulu voir dans khasil 

le ar et son extrait ’opium, mais un texte de Dendérah parle de \ 

| hy 1.4 “ie ea oT he ! a * <~; orsi ani signifie egrappe, régime » dans 

1K TS (5%, ceci ne peut s'appliquer au genre papaver dont 
les fleurs sont es Jadmettrai plutét que nous avons affaire a la casse, 

Cassia fistula; arbre, connu aussi sous le nom de caneficier, porte de 

grandes fleurs jaunes réunies en belles grappes un peu laches; le fruit 
est une gousse dure, de couleur noiratre, cylindrique, atteignant une 

longueur de o m. 50 cent.; les graines sont noyées dans une pulpe suerée 
et acidulée qui est employée comme laxatif. Je pense que dans notre texte 

il est question des fleurs qu’on aurait employées pour la décoration. 

) Maonizr, trad. Bouriant, p. 315. () Danessy, L’Egypte céleste, dans le 

) Cest-a-dire rougedtre ou gris. Bulletin de l'Institut frangais , t. XII, p. 24. 
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La signification de wap « nest pas aisée a reconnaitre. Ce mot est 

porté au dictionnaire de Brugsch comme désignant le crocus; M. Loret 

-y a vu le persil ou le céleri. Mais ici dans le texte IX, ligne 6, on lit 

=—|\— Si + a sat { (—; il semblerait done que Mati désigne une 

partie de plante, la tige, ou mieux une natte ou, une litiére étendue sous 

les pieds de la déesse, que je crois avoir été une vache. Le sens de ce mot 

est done encore a étudier. 

Ligne 10 est mentionné le eo. On pourrait hésiter entre l’épeautre 

are \<¥ et lencens |—{ si, d’une part, on ne voyait de nouveau ce 

mot au tableau VII, ligne 2, mis en rapport avec lencens dnt, et si, d’autre 

part, le mot n’était suivi du nombre 5, chiffre qui accompagne souvent 

Vindication des grains %., My d’encens a employer. Il faut donc traduire 

egrains ou pastilles d’encens ». 

Le hi de la ligne 19 se retrouve au tableau VII, ligne 3, sous la forme 

* | : .". mis en rapport avec le beurre el i ..5 le déterminatif indique 

que cest une matiére solide ou granuleuse. C’est évidemment un produit 

qui accompagnait I’huile ou la graisse dont on arrosait les mati¢res offertes 

en holocauste ; les cérémonies des Israélites ayant été calquées sur celles 

des Kgyptiens, il est probable qu’on doit la retrouver au chapitre u du 

Lévitique, mais je ne sais s'il faut y reconnaitre le sel (vy. 13) ou un encens 

spécial. 

A la ligne 14 on lit oot F qui, suivant le sens qu’on attribuera a a® 

sera de l'eau divine ou de eau nitrée. Encore maintenant dans IE glise 

leau bénite est de l'eau contenant du sel en dissolution. 

Je crois utile de passer en revue les autres produits énumérés qui sont 

plus ou moins bien connus; mais ce qui mérite une grande attention, c’est 

la partie géographique pour laquelle ce monument apporte de précieux 

documents. 

Bien que trouvée 4 Achmoun, il est évident que cette pierre n’était pas 

primitivement placée dans cette ville qui faisait partie du 1V° nome de la 

Basse-Egypte; 8 + n'y est, en effet, mentionné nulle part, alors qu’d 

chaque instant on y yoit des données en rapport avec le III* nome, celui 

de l’Occident f- Comprenant toute la lisitre du désert libyque, cette pro- 

vinee ainsi que la moudirieh actuelle de Béhéra descendait au sud jusqu’a 
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la hauteur de la double boucle que forme le Nil au nord de Wardan, et — 

dans cette étroite langue de terre resserrée entre le fleuve et le désert 

florissait une ville dont le nom antique [© | [Xj \ Sg (en abrégé 
pene fut transcrit Atarbéchis par les Grees : je suppose que cest du Tell 

Abou Billouh qui marque Pemplacement de cette cité, nommée surtout 

Térénutis dans la période romaine, que provient notre pierre, qui aura 

été transportée de l'autre cdté du Nil a une époque inconnue pour servir 

dans une construction. 

Le tableau IV indique un certain nombre de localités, mais comme elles — 

sont toutes données 4 nouveau dans le tableau VIII qui est bien plus dé- 

veloppé, cest surtout de ce dernier que je me servirai. Je commence i 

“ erhenner les noms qu'il donne comme appartenant aux régions de 77 

de ue et de ££ &- 

Ligne 1. re . Il y a longtemps que Brugsch pacha a reconnu que 
Merit était la désignation de la ville de Maréa et de la région voisine“. La 

ville est nommée par la plupart des géographes classiques, mais son empla- ~ 

cement exact n’est pas encore fixé d’une facon absolue. Hl existe un village 

d’Amrieh, station de fa ligne du chemin de fer de la céte occidentale qui 

a j 

est considérée comme ayant conservé le nom antique; toutefois dans son 

guide d’Alexandrie ® M. Breccia dit : «La capitale du Mariout, a Pépoque— 

gréco-romaine, était Maréa, située sur une péninsule qui s’avangait vers 

le cdté sud du lac. Je crois avoir identifié emplacement de cette ville, et 

je compte pouvoir en explorer prochainement les ruines. » Cela semblerait 

indiquer que le savant conservateur du Musée d’Alexandrie situerait Ma- 

réa a Kom el Idris, prés de Mergheb. Notre pierre disait probablement 

que Maréa était dans une fle — du lac merit ae dans la 

région ey ile est sans doute pour presquiile. L’orthographe du nom 

—., de la région est donnée au tableau IV, ligne 3; dans le Lire dhonorer | 

Osiris elle est , 4 or ae 
—> a 

A la ligne 19 il est dit que le bassin du Maréotis, région actuelle de 
Mariout, fournissait des nf, produit végétal formant des couronnes ou 

( H. Bruascn, Notices réographiques. géographique, p. 1177. 

Le lac Maréotis, dans la Revue Egyptolo- ®) E. Breccia, Alexandrea ad gyp- 

gique, 1880, t. I, p. 32, et Dictonnatre — tum, p. 122. 
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-guirlandes ‘), La région Maréotide étant réputée dans lPantiquité pour ses 

___ yignobles, il est possible que ces sechu soient des rameaux de vigne, des 

_pampres. 
Ligne 19 on mentionne un territoire ou emplacement . nommé ® rat | 

es. «au nord de son lac», situé A entrée du lac Maréotis, cest-a-dire 

pres de son débouché dans la mer et probablement, par suite, dans les 

environs de Dekheleh. 

La mis cla belle place», qui est donnée ici comme désignant la 

région de Maréa, n’est pas connue par d’autres textes. Ligne 3 est men- 6! P P 8 

; : iat a) 

faisant partie de la «belle place»; le texte, mutilé en cet endroit, semble P P 

tionnée «une place mystérieuse » mi» (voir aussi IV, 1. 7: i 

avoir dit qu'elle était prés d’un perséa ayant des branches (?) de 7 coudées. 

Ligne 2. WANT: IV, 6. MAF. Le seul renseignement que nous 

possédions sur ce «champ du scorpion » c’est qu'il se trouvait dans la partie 

orientale du territoire dont il ne subsiste malheureusement que la fin du 

nom VY) —. ll me semble voir au-dessous de la lacune une ligne 1, mais 

il est impossible de dire si c’est la base d'un signe vertical, comme f. ou 

un trait isolé comme celui qui aurait accompagné —, restitution pos- 

sible puisqu’il devait s’agir de la Maréotide. 

Un second groupe de noms (lignes 4 dh 6) sapplique & une région 

: ou «la sablonneuse ». a4: 
Ligne 4 et IV, 8. A Q ‘ \. On pourrait penser que cette ville d’Ho- 

rus est la moderne Damanhour, l’ancienne Hermopolis du Delta, mais la 

mention qu'elle est sur le bord du Nil occidental, au sud de Mafkit, em- 

péche cette identification, puisque Mafkit est Térénuthis, représentée 

actuellement par le Tell Abou Billouh. Hor-dema est done 4 chercher en 

amont de Terraneh, mais comme il est probable que les limites sud du 

nome de l’Occident étaient 4 peu prés les mémes que celles de la pro- 

vince actuelle du Béhéra, cette localité n’en pouvait étre bien éloignée et 

devait se trouver non loin d’El Khatatbeh. 

() Serait-ce d cause de cette renommée lette, couronne» pour désigner la bande 

que Ptolémée a choisi le nom de Tavéa —_littorale du Maréotis? La région est main- 

qui signifie, entre autres sens, «bande- _ tenant presque déserte et inculte. 
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Ligne 5. Bien que les signes soient effacés, ils ont laissé trois traces 

verticales et l’on ne peut hésiter a rétablir Ihe mentionné déja dans le 

tableau IV, 1. 5, sous la forme db) _. ©. Amu était Ia capitale civile du 

III* nome; son emplacement est marqué actuellement par le Kom el Hisn 

voisin d’Abiouga, 4 Test de Delingat. On y adorait une des grandes 
Hathors locales d’Egypte sous forme d’une vache nommée Kl _ 

La grande liste géographique d’Edfou dit que la barque sacrée a wax 

était sur le canal xe smc; le signe des deux tétes de lion accolées a les 
valeurs hash ou © J et h ~; cest la premiére de ces lectures quil 

faut appliquer, puisque notre pierre dit qu’Amon est au bord du canal — 

Khens, sur le désert. La mention du canal Khens se retrouve sur des bas- 

reliefs provenant de Kom el Hisn“) sous la forme res parmi les titres 

d’Hor-khent-khati et de Hor-chefi. 

Selon toutes probabilités, Kom el Hisn, marquant le site de la capitale 

du nome, doit ¢tre PAndropolis des géographes classiques. Par suite de la 

ruine de cette ville, & l’époque copte le siége de l’administration ciyile 

et religieuse aurait été transféré a la ville voisine d’epsa‘r, actuellement 

El Kharbetah, et l’on aurait abusivement appliqué au nouveau siége 

épiscopal le nom d’anapoon. 

Ligne 6. 7," "gy. Le début du mot est illisible, mais je pense qu’on 

doit lire = |"=c ainsi que Tindique la ligne 13, sous la forme =| 

@. Keben ou Kebent n’est pas connu par d'autres inscriptions. Si Pon 

tient compte de la signification du nom «le creux» et de Vindication que 

cette localité se trouvait dans le Néchi, ou «pays des sables», je crois 

qu’on peut proposer d’y reconnaitre le Kom el Abqain. Ces deux condi- 

tions se retrouvent dans la description que j'ai faite en 1903 de la région 

de ce kom : «Toute la contrée au sud du canal Abou Diab et du masraf 

Chérichérah est marécageuse, moins cependant que les Bararis et la lisiére 

des lacs. D’aspect sablonneux, elle est parsemée de toufles de plantes, 

cyperus et roseaux dans les dépressions, ficoides et crassulacées dans les 

parties un peu plus élevées..... A travers cette plaine immense, qui se 

© Danessy, Rapport sur Kom el-Hisn, passant & proximité de Kom el Hisn se 

dans les Annales, t. 1V, p. 284. Le canal — nomme actuellement El Farhach. 
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-confond au sud avec le désert, sélévent de toutes parts des buttes ren- 

fermant des antiquités"!),» Je sais que identité des formes hi¢roglyphique 

et arabe n’est pas absolue; cette derniére contient un ‘ain qui ne se trouve 

pas dans Keben, d'un cété on a un J, de Pautre un §; quant a la méta- 

thése qui a inversé le 6 et le k, elle est si fréquente qu'elle ne peut cons- 

tituer un obstacle A ce rapprochement que je ne fais que sous toutes 

réserves. 

Cette. ville de Kebent se trouvait dans une région qui portait le nom de 

JRA oD. Snem désigne le deuil et les cheveux déroulés, épars sur 

les épaules, comme les pleureuses les portaient dans les enterrements. 

Mais les Libyens laissaient pendre sur le cdté de la figure une longue 

méche de cheveux tressés que les Egyptiens ont comparée a la chevelure 

des pleureuses; il est done possible que Ta-snem soit le pays de la tresse 

de cheveux, et il s’ensuivrait que Kebent était habité par des Libyens. 

Hérodote nous a appris (II, $ XVIII) que les habitants de Maréa et d’Apis 

n’étaient pas Egyptiens mais Libyens et ne parlaient méme pas la langue 

des habitants de la vallée du Nil : il est possible que le domaine des peu- 
ples Berbéres se soit étendu jusqu’a Kom el Abq‘ain, qui se serait ainsi 

trouvé dans le pays des |§5,.]— que mentionne le Livre dhonorer 

Osiris. 

Si les identifications données ci-dessus sont exactes, la région de Néchi 

serait toute la bande de terrain, actuellement comprise dans la moudirieh 

de Béhéra, qui longe le désert depuis Khatatbeh au sud jusqu’aux envi- 

rons du lac Mariout; elle n’est pas mentionnée par les auteurs classiques 

ou arabes sous cette appellation. 

A la ligne 15 est marquée une localité déja portée dans le tableau IV, 

ligne 14, qui se serait trouvée 4 l'ouest du Néchi, dont le nom est incer- 

tain, le second signe n’étant pas net dans les deux endroits, mais qui me 

semble étre [7] J Hat-ab-ast ou Hat-ab-ment. Je ne puis proposer au- 
cune identification; jindiquerai seulement & titre de renseignement que _ 

le plus important des koms & louest de la région de Néchi est le kom 

Atrougah, Trougi ou Trougah &a93, en copte ecpoce, la Tharange de 

la Devise des Chemins de Babiloine, et qu il n’est pas impossible que nous 

Rapport sur Kom el-Abgq‘ain, dans les Annales, t. V, p. 129. 
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ayons 1a le nom antique de la ville, totalement différent, du reste, de 

lappellation postérieure. 

Deux terrains . sont cités dans le tableau VIII comme se trouvant au 

sud de Mafkit-Atarbéchis. L’un, ligne 20, | 1 = —~ est =S4 9) | 

c'est-a-dire & l’entrée des vallées conduisant vers le Ouady Natroun; l’autre, 

ligne 29, in | [l= gQ «la digue ou chaussée A _—_ de Sa Sainteté» est 
peut-étre la presqu’ile comprise dans la boucle du Nil 4 lest de Khatatbeh. 

Une troisiéme division du tableau VIIL est consacrée & sey ville 

inconnue jusquici, car on ne peut la confondre avec le pays des fl fl = 

que les Pharaons de la XII* dynastie combattaient en Nubie. Je youdrais — 

y reconnaitre la Nirpfas de Strabon, Nirpidra: de Ptolémée, dans le 

désert Nitriote qui est le Quady Natroun actuel, faisant suite & Pouest & la 

région Skiatique, si connue dans histoire religieuse copte sous le nom de 

@MInT ou @izuT. Par sa position géographique, cette vallée dépendait 

naturellement du nome de I’Occident, mais ce qui assure identification, 

cest que le == S ou «bassin rouge» doit ¢tre le lac connu de nos jours 
sous le nom de Mallahet el Hamrah «la saline rouge». On ne peut dire si 

la disposition des lacs est la méme maintenant que dans I’antiquité, mais 

les seules ruines importantes signalées jusqu’a ce jour dans cette vallée 

sont a El Qasr qui est plus loin que la M. el Hamrah, sur la rive nord 

de la M. Beida et que jusqu’a nouvel ordre on peut considérer comme 

marquant le site de Nitria. 

Les deux lignes suivantes 8 et g sont étroitement liées et ont rapport 

au £\ =m J dans lequel j'ai proposé plus haut de voir les sels de soude. 

Ici encore on parle de la soude d’Occident Ba 5 , ct de celle d’Orient e*, 

et on indique qu elle est sous I’ceil gauche ou sous I’ceil droit, sous-entendu 

«du soleil », autrement dit qu’elle est produite a l’ouest et 4 Pest de ’ Egypte. 

Le texte est assez énigmatique ; on pourrait lire haa a + LS we 4 «c'est le 

champ dans lequel vit le dieu» et | eae =~)" wi 4 «cette place, c'est 

Aru-pet »; pourtant je pense qu'il faut faire abstraction de la barre de sépa- 

ration et traduire comme s'il y avait | pas MA — > 4. 3 ha d. Mais 

7 serait pour 1: le yfrpov, nitre et natron; = 4 ea serait le mot déja 

connu sous les formes ~~ #= XK, 4S Wh Ba &., ete. » désignant soit 

les oiseaux en général, “6k une espéce particuliére, peut-étre le pigeon 

cpomme, en sorte qu'il faudrait comprendre : «cette place, c'est le champ 
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du natron ou vivent les pigeons » et peut-étre cou ne vivent que les pigeons » 

Telle serait le description peu engageante que les anciens faisaient de ce 

_ désert de Nitrie oi quelques moines coptes, trouvant la vallée de Scété 

- encore trop mondaine, allérent plus tard se retirer. 

La ligne 10 mentionne les papyrus (ou d’une facon plus générale les 

cyperus) qu'on apportait de cette méme place. Ceci est d’accord avec Ma- 

qrizi™, qui nous apprend que dans le Quady Habib, actuellement Ouady 

Abou Magar, partie orientale du Quady Natroun, on trouve le roseau 

 bourdi «s>y? dont on fait des nattes. 

Aprés cela la pierre ne donne plus que des noms de localités isolés, ce 

qui rend plus difficiles les recherches d’identification. 

Ligne 14. ls ) { Ca sla maison de bon repos» fournissait des guir- 

landes de fleurs ou feuilles desséchées; on peut inférer de cela que cette 

propriété était dans la vallée, mais il n’y a aucune autre mention pouvant 

nous aider 4 en retrouver la situation. 

Ligne 16 est marquée um & Is ela place de Bast» avec une annota- 

tion £4 aa qui signifie peut-étre «inhabitée ». Elle donnait du wR. 1: 

aussi an \-, de la casse, et » ae a, de la litire (?); ceci est insuffisant 

pour retrouver sa position sur la carte. Il est difficile de fixer ce qu’était 

le memet nuter. Si 7 désigne le natron, il faudrait chercher cette localité 

dans le désert et les deux autres produits ne s’expliqueraient pas; mais 

on a aussi vu dans ® ® - un des noms du citron ® et alors la culture 

du «citron divin» en méme temps que celle de la casse et d’autres fleurs 

~ démontrerait que cette place était en terrain fertile. 

Ligne 11. [|= qui est qualifiée Ca 4 = “4 )”, «demeure de Min, 
maitre des sables ». Dans la salle de Min du temple d’Edfou ) est figuré 

oY 

Fritoe’ @ et il est apparemment question de la méme ville dans 

les deux cas. Le dieu donne au roi (I. 8) izAax OM Fe on 
aml |! eee ees rit 

«les ae en n prosternation, ae pays occidentaux avec leurs tributs », 

puis (1. 12) ~e ae XP ' «les Tahennu comme vassaux»; on ne 

peut done douter que Hat-nechou, Hat-chau ou Pa-Min-neb-chai soit une 

® Magrizi, trad. Bourtanr, p. 535. ) De Rocuemonrerx-Cuassinat, Le 

© Papyrus médical de Berlin, 9, 11. Temple d’Edfou, 1, p. 407. 
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ville située & l’extréme limite de l'empire égyptien vers la Libye. De méme 

i Médinet Habou, dans un des tableaux gravés au revers du massif sud 

du pyldne™ on tit : att KS I93HS 7,2 (1g le 
SPOT IS BLA IST cdepuis 
le bourg de Hat-chatu jusqu’au bourg de Ramsés Il qui est sur la mon- 

tagne du bout du monde on fit parmi eux (les Tamahou et Machauacha ) 

un massacre sur une longueur de 8 atours». Dans un autre tableau, le 

troisiéme sur le mur extérieur nord, le roi harangue ses troupes devant 
: . : re i Mod, << ann, (@) 1 

une forteresse et.on lit comme titre : |7, Or eA diy | 

=} LS —913 (1d 1 WEL, quimentionne 
peut-étre le méme «bourg de Ramsés qui chatie les Tamahou ». Il est pro- 

babe que ce «Chateau des sables» est la ville de Siouah, dans Voasis de 

méme nom qui s'appelait (4) }g ou MAD, VET AAG. On sait qu’Amon 

était la grande divinité de cette oasis ot Alexandre voulut se rendre pour 

se faire appeler fils de ce dieu, et I’étymologie d’Amon, Anpev, que les 
. . . wt . Z ; 

Grecs faisaient dériver d’Appos «sable, désert », ne serait pas sans rapport 

avec le nom égyptien de la capitale de PAmmoniaca regio. 

A la ligne 21 on parle des grands lotus que produisait MANF ey — 
‘hh — cle champ de Sekhemit au milieu de Poccident, dans le 

bassin de mafek ». Ne serait-il pas possible de voir dans cette dénomina- 

tion Porigine de ainr ou apizHT, nom copte de la Sxabis de Ptolémée, 
et «le bassin de mafek » serait le Quady Abou Magqar dans lequel se trou- 

vent les célébres couvents? Il reste & voir si les lotus pourraient croitre 

dans les eaux saumatres des lacs de cette vallée. 

Les deux dernidres lignes du tableau VIII se rapportent a la soude du 

levant récoltée ’ Ca AS = # «la demeure de Soupti seigneur de l'O- 

rient », c’est-A-dire dans les dépressions échelonnées dans listhme de Suez. 

Il est & noter que le texte dit que la soude de Bikha c’est du majek, et ceci 

est 4 retenir pour la détermination du sens de ce mot dans lequel on pen- 

sait reconnaitre le carbonate de cuivre et la turquoise. 

En dehors de ce tableau VIII on ne trouve guére a noter comme nom 

géographique que [7] %#@ dans le tableau VI, ligne 1. Le signe n’est pas 

™ Daressy, Notice eaplicative de Médinet Habou, p. 76. 
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assez précis pour qu’on puisse reconnaitre le sexe de l’animal, et l'on pour- 

rait penser a (do |} = Yay cla demeure de la vache» dont parle le Livre 

Chonorer Osiris. La vache est une Hathor spéciale nommée L Nib es 

et cette ville pourrait étre encore Atarbéchis ou Gynécopolis, mais lindi- 

cation que cette localité produisait «le vin d’Occident » pousse plutdt a lire 

fo ‘wm Hal-hap et a y reconnaitre la ville d’Apis, connue par Héro- 

dote et Pline. Gette Ams ath “ae ala Taposiris de Se eakéh et & lAbousir 

arabe située prés de la mer, a l’extrémité occidentale du lac Mariout. Le 

vin de la Maréotide était célébre dans l’antiquité et jusqu’a P’époque arabe, 

et nous avons ici un témoignage que cette renommée remontait a la pé- 

riode pharaonique. 

Pour résumer les résultats de ces recherches, voici les identifications que 

je crois pouvoir proposer. Les noms sont classés en ordre géographique. 

1° En Maréotide 7/,—.- 

(en © . Apis, Taposiris. Abousir. 

0 Maréa. Kom el Idris. 

—— so Lae Maréotis. Lac Mariout. 

ads Région de Maréa. Presquiile de Mergheb. 

mi» Partie de la Maréotide. - 

sare Débouché du lac Maréotis. Dekheleh. 

MAN Oy” En Maréotide. 

a° NN :, lisitre du désert dans 1a province de Béhéra. 

(d¥i- Kom Trougah (?). 

= |e Kom el Abq‘ain (?). 

“J®AW —Région du Kom el Abq‘ain. 

y & .& dans la grande liste géographique d’Edfou. 

Annales du Service, 1916. 16 



bhhe | Andropolis. Kom el Hisn. . 

! ha | st Canal Farhach. 

ae Atarbéchis, Térénutis, Gavesponalie Kom . 

R= Lh> Khatatbeh. | 

Acs Montagne de Khatatbeh. ; 

[a |{fl-¥9 Presqu’ile de Khatatbeh. 

==... Bassin de Scété, Ouady Abou Magar. | 

MAMNF2 == Région skiathique. 

3° {fl 6G, Nitria. 

AN Région de Nitrie. Ouady Natroun. 

a Mallahet el Hamrah. 

he Région Ammoniaque, Syouah. 

= Oasis d’Ammon. Syouah. 

cae ots Mi sek 

de certaine cérémonie religieuse. 
En dehors des prétres ordinaires Tt ! ! Rebs », i; + 

du 7 «homme a la perruque», qui y assistent, on yoit citer dew 

sonnages jouant les principaux rdles : le fl 41 \f le Seq-hat et le. .# | 

Ces deux noms ne figurent pas dans les listes de prétres de De 

W’Edfou, qui appellent = PA) le chef du sacerdoce du III* noni 
doit conclure que ce sont les principaux officiants du culte pa 

d’Atarbéchis. Seg-hdt rappelle [emma J, qui est la désignation d'un 

dans certaines localités, notamment dans le X* nome de la Haute- y 
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quant a her-secheta, il me parait étre ici un titre particulier différent de 

celui des 44 qu’on trouve dans tous les temples. 

L’état de mutilation de la stele ne permet pas de comprendre entiére- 

_ ment quelles étaient les cérémonies dont on donnait le formulaire; je crois 

qu'il s'agissait des funérailles d'une vache sacrée, et par conséquent le texte 

serait a comparer avec celui de la stele n° 92180 du Musée du Caire étu- 

diée en dernier lieu par M. Chassinat “). 

Hérodote (II, 41) nous rapporte qu’Atarbéchis, ot on voyait un temple 

 consacré 4 Aphrodite (Hathor), avait une nécropole pour enterrer les os 

de beufs que ses habitants allaient chercher dans toutes les parties de 

Egypte, tandis que les génisses étaient jetées dans le fleuve. M. Chassinat 
a établi que les animaux sacrés ayant alteint age extréme fixé par les rites 
étaient conduits & un bassin «4 | i ies {— , pour y étre noyés et que I’ex- 

pression —— ~ s@s signifie également mourir; or aux lignes 18 et 19 il 
est fait mention de -Q =~ 4 )a@e[l{ = 477 f=, formules syno- 

nymes de celles données plus haut : le texte devait done décrire ce qu’on 

faisait aprés la mort de la vache d'Hathor, désignée sous le nom de 
Noubit. 

Aprés que le her-secheta avait annoncé que Noubit était dans le cercueil 

(1. 1 a4), le seg-hdt déclarait qu’Hathor s’était envolée au ciel et avait été 

recue ayec acclamations par les dieux (1. 4 4 12). Le hen-sek proclamait 

cette mort 4 la porte du temple (1. 12) pendant qu’on sortait les statues 

divines; puis, le roi ayant ordonné de célébrer les funérailles (1. 14-15), 

on faisait les lamentations aprés avoir placé animal au milieu des statues 

des dieux (1. 13-17). Les derniéres lignes conservées donnaient le détail 

des cérémonies, encensements, etc., 4 accomplir dans le temple avant de 

conduire au bassin la béte sacrée déja purifiée par les dieux des marais 

1118 S= 
En différents passages, lignes 13 et 17, il est dit que le prétre doit 

faire des cérémonies sans regarder ni écouter. Une indication sem- 

blable est inserite dans le rituel des féles d'Osiris au mois de Khoiak; le 

titre du chapitre vi) est : thao DISD ea ety Sipe que M. Loret a 

") Caassinat, La mise a mort rituelle vol. XXXVIII, p. 33. 

d’ Apis , dans le Recueil de travaua , 1916, Recueil de travaua, vol. V, p. 92. 
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traduit ; «Connaitre un mystére quon ne 2 voit ‘pos q 
mais qui est transmis de pére en-fils2..( 0 sruot aay. 

On remarquera que la séparation des chapitres ( ign 
faite par des lignes horizontales coupant la colonne et p 
un petit carré, de telle sorte ane le texte semble étre e 
demonte (7 ont un procédé qu ‘on voit, 77 dans 

_ écrites de Saqqarah. by sha toe AEA genre BO 

Il est & souhaiter que le reste ie Ba soit d 

jour et complete les données si intéressantes que ce frag 

nies sur le [[I* nome de la Basse-Egypte. 

ate 
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UN PASSAGE NOUVEAU 

‘DU MARTYRE DE SAINT PHILOTHEE 
PAR 

M. HENRI MUNIER. 

Lorsque le P. Balestri continua importante publication des textes 

coptes du Nouveau Testament, commencée par le cardinal A. Ciasca, il 

~ vrencontra, en collationnant les manuscrits bibliques sa ‘idiques du Musée 

Borgia, trois feuillets palimpsestes du cod. 73, qui renfermaient une re- 

lation des miracles ou la fin de la vie de saint Philothée (2zartoc 1a0-- 
ecoc). Comme ce nom ne se rencontrait nulle part dans lhagiographie 
chrétienne, m dans les recueils de Métaphraste, de Surius ou des Bollan- 

distes, il suivit lexcellent conseil que lui donna M. I. Guidi et édita a 

deux reprises ce texte copte saidique, suivi d'une traduction latine “. 

En rendant compte de cette découverte, M. W. Crum”) fit remarquer 

que saint Philothée se trouve déja mentionné dans le synaxaire, au 16 

‘tibah, quil fut martyrisé par Dioclétien dans la ville d’Antioche, et que 

le Musée de Munich posstde quelques fragments de son histoire (ms. 

n° 3). Le méme auteur publia®) en 1913 plusieurs autres feuillets de la 

méme vie, qu'il trouva dans la collection Amherst of Hackney. Il accom- 

pagna sa transcription d'intéressants détails sur le culte du saint. 

Le P. Peeters“), complétant également les données du P. Balestri, in- 

diqua que la déyotion 4 ce martyr était plus répandue en Egypte qu'on ne 

le croyait tout d’abord, que plusieurs sanctuaires lui étaient consacrés, et 

que peut-étre le récit de sa passion et de ses miracles avait été écrit dans 

la sacristie de Péglise de Qatifa oo? 

© P. G. Barestat, Di un frammento 

palimpsesto: copto-saidico del Museo Bor- 

giano, dans le Bessarione, 1902-1903, 

a° série, t. IV, p. 61-69. — Sacrorum 

bibliorum fragmenta copto-sahidica, III, 

Novum Testamentum, igoh, p. xxxix- 

XLII. 
°) Progress of Egyptology : C. Chris- 

tian Egypt (Archeological report of the 

Egypt Exploration Fund, 1902-19038, 

p. 56). 
®) Theological Texts from Coptic pa- 

pyri, dans les Anecdota oxoniensia , Semi- 

tic series, 1913, t. XII, p. 68-73. 

“ Analecta Bollandiana, 1905, t. 

XXIV, p. 395-397. 
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A son tour la trouvaille de Hamouli a fourm un épisode nouveau de 

la vie de Philothée. I] est contenu dans un feuillet, malheureusement uni- 

que, qui servait de page de garde a un plat de reliure qui l’accompagne. 

Il est complétement détaché de la couverture, mais les traces de collage 

ancien et des bribes de papyrus sont nettement visibles. Il mesure 0 m. 30 — 

cent. de haut, o m. 34 cent. de large, et la largeur de la colonne est de 

om. 10 cent. La surface entiere du parchemin est pereée de trous de 

vers et jaunie par l’humidité. Une éraflure dans le haut de la seconde 

colonne ainsi que trois petits trous ont enlevé quelques lettres du texte. 

On ne trouve aucune trace de pagination. L’écriture se rapproche du — 

spécimen publié par W. Budge (Coptic Martyrdoms, pl. XIV). Le scribe a 
commencé sa ligne prés du bord de la feuille, de sorte que les marges ne 

mesurent pas plus de deux centimetres. Les majuscules sont rares : on 

nen reléve guére qu'une par colonne, mise en vedette et légerement plus 

grande que les autres caractéres. 

Le texte est disposé sur deux colonnes de trente-deux a trente-trois 

lignes par page. Il est écrit en pur dialecte du Fayoum ‘"), Les mots grees ~ 
intercalés si fréquemment ont souvent une orthographe défectueuse; on — 
remarque méme que la voyelle accentuée ou voisine de celle-ci est rem- 

placée par la forte correspondante et que le + a une tendance marquée — ee 

a se transformer en a. L’eé auxiliaire est toujours omis; il n’est méme 

que rarement remplacé par un tiret, ou plus exactement par une sorte 

daccent circonflexe arrondi. Les points sont employés modérément; on 

les rencontre presque réguliérement devant les annotations numériques. 

Le récit qu’on va lire nous fournit I’épisode de la vie de saint Philothée 

dans‘ lequel il est conté que le martyr anima les soixante-dix idoles du 

temple d’Antioche et leur fit massacrer leurs prétres; miracle qui, naturelle- 

ment, amena ausilét une grande conversion de gens et, en méme temps, le 

courroux de ’empereur Dioclétien qui fit mettre 4 mort les nouveaux chré- 

liens. Un fait aussi extraordinaire n’est pas complétement nouveau dans 

Phagiographie copte : car on le retrouve dans le martyre de saint Isidore ®. 

"A signaler l'emploi rare de noyn © O. von Leum, Bruchsticke koptischer 

pour désigner l'abime, l’enfer, au lieu — Martyrerakten (Cod. Copt. Borg., Cl), 

du synonyme courant ANWTe : AMIN. p- 29-40, 60-66. 
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TEXTE. 

(Reclo.) mMeé NTEXNH MMEYOY|AM| enani) + wreae rmppa 
APXGI NTAMIA NNENOY- ANAGUI EMAMA * ANTAGEN GAAy 
GTBENOYWM MNTICM MME}> MN2MB NIA N2ID'TIKON GENIAL 
MMAY : NH GTENNGEMOY GTBHHTOY NTN-+ AOTOC 2aay 

MIEMTA Mop * 
nexeq N6Ey NXE MZarloc iAceGcoc XE EMRE TETEN- 

caoyn x6 bf Maan 2nneTxaci © 16 nMCw MAdaon”™ TEeTN- 
IAl NNGI: NExXEey THAOY 2NOYTATPA NNOY@T xe nEenee 

piccecoc ANOYDW ENX.M GAAK N2M4 Nidl © TOTE AOINON 

TEZOYCIA TAAl NHK GIA NHN KATANETE2ZNHK * nNExe4d 
NHOY NXG Mzarioc 1A0e6Goc xérseres TETNNEMOY 

2NTCIX. NNETNIA@AON * 
1GX.6E4 AG AN G20YN 2MTM1'O NTOY@MT XE ALXEAATEN NTA- 

TEN NETOYM@T NAyyxXON --KEAGYE NHTEN 2MTAGEN NIHC 
rAPPA : ENTE NOYE! © OYE! MMATEN TMOYN 21cEnTIeEd- 
OYHB'® N@ATBOY AY@ 2NTOYNOY GTMMEY NNGGAAG MH- 
A@MAON MAMAON * GMT MNEGOYHE B&B N| |® 
a nl....| ut(?) ayl......]/Moy nTEynoy * NTEAOyIMI AG 
nxe neoyues) x6 CENEMOY THAOY * A 2AINI NEN TOY Wa) 
EBAA * XE TENRMMMdMr MOF Mr2arioc Picoecoc : NExE 
nzarioc ¢diAC@GOC G20YN ENILA@MAON XG NTEAGAxXt Aart} 

ENG2Z0Y GBAA NZHTOY GBAA TAP 2NTEYANATKH NTA Ay2@- 
M@AWrl NIHC MGXPC : 

AYW NTGAG NEIAMAON 2MTGB NNGOYEB THAOY AdKATS 
ENELAMAON NXE MZrioc Pi0oeGoc : NEXEd XE AlKEAA- 

TEN @ NETOYWT narapyxt * +-KEAGYG NHTEN 2MMAEN 
NIHC NGXPC ETETNNGENWT ENGECHT GINOYN GANnG2r,0y GTEAEG 

Pour 2nnaAut. Suite du discours ) [1 manque une ligne, moins la let- 

des prétres idoldtres 4 Philothée. tre n, c’est-d-dire de quinze a seize lettres. 

®) Dans le manuscrit : MAAAO-. ) Pour désigner le mot prétre et 

“ Le seribe aliéeetcetasurmonté — ladjectif saint, le copiste a employé in- 

ces deux lettres du trait habituel. différemment oy HB, OYEB, OYHER. 

() Lire xe erse. L’orthographe exacte estoy ees, OY EB. 
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pf ne+2en Enke2i : NTETNEAMGETPH 2AAIMKAHAIANOC MEN 
NH NTAAG EIroyn") NEdZM26X MMAPTYPOC. 

AY@ NTEYNOY A UKE2Zl AOYMN NAM4 ayau ENGCHT En- 
NOYN NXE MO NNOYy+ * GAG IMHH@E NIAGIEE@pP! MMA : 

AY@MQ) GBAA THAOY XE OYE! NE Pf mMmearioc ircecoc 

(verso) 1EXPC IHC > ANAN THAEN 2noyMe * A[N]AN 2ENxpHC- 
TIANOC TIAPPHCIA :; 

NTEAGINGY AG ENE! NXE AIOKAHAIANOC AGTITAATS 6T4- 
Top Aqne2c : AyY@ aqwMorn Eq-+Eec E20YN 2MIG2A MMIN- 
MMA: AY@ AGqwMa) EBAA 2ENOYNAG NCMH : X6 NNGMATNEC 

TAZA TEVyYxH MMA@MI NT ACHAPAALTOY MIGIKOYI NAAOY 

G2AH1 GNAGIX GBAAX XE MG)APEM NCAT AGTAKA MMANAG 
(sie) a 

NNoy-+ : Ay@ aqTré MMArOC IMT 6ENECHT ENNOYN Nean * 
B * AGGAMArGYIN MMAT NCTPATHAATHC * mMNTEyKE 62) 

(si) se 
NH MMATAL * 2@MMG6EOC AN MMA2F NCANM * AdTAKA MMA- 
NAG NNOY-+- MNNGYKEOYHEB * MNNC@C AN 261 NEZOYA 

(sic) 

NTM@AIC ACOyE2ZC NCMWA ayw@ oynne-+NEEla * 

NNAAG TMHHGE THAEA Wa) EBA XE W NEAPAK@N ET- 
2MANOYN : ANAN 2NXPHCTIANOC MAPppHCIA : NTGAOYCMOWT 
GYWU) GBAAX XE ANAN 2NXPHCTIANOC TIAppHCIA : AY@ ANHT 
epf mrearioc 1Acecoc AGdeWNT EMAMA NXE AIOKAH= 

AIANOC UppA 2NNOYNAG NNOPrH : nexed G2oyn™) ennema- — 

TAl GTO2 GAGTOY GAAW : XE TI MNETNOYAI G20YN ENE 
MHHOE NTETNZWTEB NCWOY AXN-+CA MNEANEE! CAOYKOYI! 

NAAOY OYAE 2a [OyAE] NTETX! EKIBI NTETIMAOY : DA- 
TENTH GETNG2MMMAMrl NNANOY'} : 

NGMATAL AG MIPpA : AYCMK NHOY MMMAA MIIGOEXAPON * 

AyY2MWTER NCMOY NXT MTEZOyY MAxN'S MNEZAoy : 
AY@M NNAAG MZarioc piocecoc Tr MHTxXApeHT NHOY” TE 

XE4 XE AAIATMNIZECOE NEGAEILXA MMNGXPE 261 NETNKAAM 
CEBT@MT NHTEN 2NTNNIATTEAOC GTMpPOCKAPTHP! GAATEN 

) Sur cette préposition, voir 0. von ©) En abréviation czoy. 

Lum, Kopt. Miscellen , § XXIV et XLVIII. “ e1¢ correction peu certaine. 

“ 6 en plus gros caractére. (*) &% dans le manuscrit. 
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“AY@ MMEOYEIN NOY@T 2NNETOYEB KATO ENG20YN 2XING- 

OYKOY! WAOYNAG a) 

NTGAOYGM@ Ey2MTEBR NCANE2ZM26EA MO} NNGCOYAN OYNAG 

NCTPATHAATHC 2MAAC 21TOY@M4 MUppA : ENMEAAEN NE 2poM- 

MANOC * MG6X.64 G20YN 2MMppA * XE MAGC TIppr 

TRADUCTION. 

(Recto.) «(Nous n’ayions) vraiment (pas) de ressources (réxyn) pour 

vivre chez nous. Lorsque le roi se mit (éeysw) a fabriquer des dieux, 

nous nous réjouimes grandement. Nous trouvames auprés d’eux en abon- 

dance & manger et a boire et toutes les bonnes choses consacrées (iepars- 

xv) quon leur donnait. Ceux qui mourront a cause d’eux promettront 

(+ héyos) devant Dieu (d’abandonner) ces (biens), » 

Saint (dysos) Philothée leur dit : «Puisque vous savez que Dieu est 

dans les cieux, 4 plus forte raison (wéoq waddov) devez-vous agir ainsi». 
Iis dirent tous d’une seule voix : «Seigneur Philothée, nous avons déja 

exposé toutes les bonnes raisons. Maintenant (réte Aowméy) tu es libre (éou- 

gia) Vagir comme (xard) il te plaira.» Saint (¢ysos) Philothée leur dit : 
«Eh bien! vous mourrez de la main de vos idoles (efdwhov)! ». 

Et (dé) il parla encore aux soixante-dix statues : «Je m’adresse a vous, 

statues inanimées (d&puyor). Je vous lordonne (xedeverv) au nom de Jésus, 
que chacune de vous, sauf (wapd) sept (éxtd), se leve contre deux de 

vos prétres et les tue.» A Vinstant méme chaque statue empoigna deux 

de ses prétres (lacune 1 ligne) pour les tuer aussitét. Quand les prétres 

surent qu'ils allaient tous mourir, quelques-uns d’entre eux s‘écriérent : 

«Nous confessons (ézodoyeiv) le Dieu de saint (¢y:os) Philothée ». Saint 
(dy:0s) Philothée dit & ces idoles (¢id<Aov ) : «Ne vous laissez pas arréter (?) 

par eux; car (ydp) c'est par nécessité (dvelyxn) qu'ils ont confessé (ép020- 
yeiv) Jésus-Christ ». 

Kt lorsque les idoles (e/wAov) eurent tué tous les prétres, saint (dys0s) 
Philothée retourna auprés delles : «Je m’adresse 4 vous, 6 (#) statues 

inanimées (dbuyor). Je vous ordonne (xeAever), au nom de Jésus-Christ, 

de descendre dans labime de lenfer jusqu’au jour ot Dieu jugera sur 

terre : vous rapporterez alors devant Dioclétien tout ce qu'il a fait a ses 

servileurs martyrs (poptus). » 
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Et aussitdt la terre s'entr’ouvrit. Les soixante-dix dieux tombérent dans 

l'abime de l’enfer. Quand la foule vit (Sewper) ce (spectacle), elle séeria 

tout entidre : «Unique est le Dieu de saint (dysos) Philothée, le Christ 

Jésus! Nous sommes tous vraiment chrétiens (yproTiavés) de plein gré 

( wappnote).» , 

Mais (dé) lorsque Dioclétien les vit, il prit la.forme (gop) d'un cada- 

vre et il parut comme s'il avait recu un soufflet sur sa propre figure. Et 

il cria d'une voix forte : «Je ne laisserai pas en repos lame (uy) de 

"homme qui les a livrés (wapadsdéver), de ce jeune enfant qui est entre 
mes mains. Car la premiere fois il a détruit mes grands dieux et fait des- 

cendre le magicien (yeéyos) dans l'abime de lenfer. La seconde fois, il a 
ensorcelé (ayevew) mes trois généraux (o7patnddrns) et leurs neuf cents 
soldats. De méme (épofws), la troisiéme fois, il a encore détruit mes 

grands dieux et leurs prétres. Enfin, la plus grande partie de la ville 

(@édus) I'a suivi et a agi comme lui. » 

La foule entiére s’écria : <O (@) dragon (dpdxw») qui es dans labime 

de Yenfer, nous sommes chrétiens (ypsoTsavés) de plein gré (wappnota) ». 

Comme ils continuaient de crier : «Nous sommes chrétiens (xproTiavés) 

de plein gré (wappnaia) et nous adhérons au Dieu de saint (dysos) Phi- 
lothée », le roi Dioclétien entra dans une tres violente colére (dpy7). Il dit 

aux soldats qui se tenaient prés de lui: «Précipitez-vous sur cette foule 

-et tuez-les sans épargner personne, (ni) le petit enfant, ni (ovd¢) le vieil- 

lard, ni (ovdé) celui qui prend le sein de sa mére, jusqu’a ce quils aient 

confessé (épodroyeiv) mes dieux ». | 
Or (dé) les soldats du roi les tirerent hors de la porte du théatre 

(Séarpor). Ils les tuérent de la onziéme heure du jour jusqu’a la sixiéme 

heure du (second) jour. Et saint (éysos) Philothée les réconfortait, en 
disant : «Combattez (dyavéfeoGas), champions du Christ. Gagnez votre 

couronne préparée par les anges (#yyehos) qui vous sont attachés (apooxap- 
tepeiy).» Et une méme clarté jaillissait des saints, du plus petit jusqu’au 

plus grand. 

Lorsqu’on eut achevé de tuer les serviteurs de Dieu, un grand général 

(olpatnddrns), du nom de Romanos, s’assit prés du roi. Il lui dit : «Sei- 

eneur, mon roi..... - 

H. Mounier. 



LA 

STELE FUNERAIRE DU MOINE MINA 
PAR 

M. HENRI MUNIER. 

Le Service des Antiquités a tout récemment fait lacquisition (n° d'entrée 

h5o47) une épitaphe copte que je publie ici comme une modeste con- 

tribution a la savante étude de A. J. Butler sur Babylone d'Egypte. Crest 

une dalle taillée dans un bloc de marbre blanc : elle mesure dans sa 

largeur o m. 20 cent. et om. 57 cent. dans sa hauteur. Elle est parvenue 

en deux fragments qui se rejoignent parfaitement. La face inscrite est trés 

jaunie; le frottement ainsi que des heurts ont usé quelques lettres et for- 

mé plusieurs trous. L’inseription, tracée en creux, est formée de capitales 

réguliéres qui mesurent un centimétre de haut. 

10 
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Ligne 1. Les ™ ont la forme 4 et les V. la forme y. — Ligne 9. m e 
liés ensemble. — Ligne 3. Méme remarque pour nu et e. — Ligne 4. in 

ener), se trouve fréquemment dans les inscriptions du couvent de saint Jérém: 

enn, eri, eric (Quineii, Excavations at Saqqara, 1907-1908, 1908-19 

passim). Nous avons peut-¢tre 14 des traces du dialecte memphitique que Hon 
aux lignes 13, 2 et 21 avec l'article m et a la ligne 15 avec Mey. — 

caractére; mais une initate ne permet pas de la distinguer clairement. tig 

MMO, ‘pour ii — Lig 11. T est net. — MAK: abréviation nese 

Ligne 12. Mina est une appellation fréquemment usitée dans la Moyenne-k ‘ 

notamment 2 Saqqara. Comme on ne connait pas lorigine exacte de la stéle, « 
saisie au Fayoum chez un marchand d’antiquités, on ne peut rien dire de pl 
cis. — Ligne 14. Sur une stéle funéraive du couvent de saint Jérémias (Quiment 

1908-1910, p. 209) on trouve également mipemBasiAon. Cette mention da 

nouvelle épitaphe confirme la théorie de A. J. Butler suivant laquelle Babylo 

gardé son nom méme aprés la conquéte arabe : ce fut bien plus tard que. 

désigna seulement le Qasr el-Sham‘ et que la ville s’appela Fustat (Bab 

Egypt, p. 63). — Ligne 15. apimoymey1: roy (forme de la 3° person 
pluriel) parce qu'il s’'agit de Mina et de Chail : Je signe de Yabréviation 1 
visible sur y%; les deux y de cette ligne sont certains. — Ligne 29. Form 

logue dans une stéle copte-arabe mx! 255 3 (Annales du Service des Antig 
t. XIII, 1913, p. 285-286). — Ligne 24. Suivant Hébreur , XII, 23. — Ligne 97. ¢ 
pour re : renorro. — Ligne 29. Aprés la date, une rosace termine Tinscripti 

Au nom du Pere et du Fils et de (Esprit (wvetpa) Saint. Comme (do7e) on n dit 
mois d’Epiphi, au 3 du mois, suivant (xard) le plan (oixovopia) de Dieu et ses estimables 

jugements , le enevens ( paxdpios) Sreve sta fil we du bienheureux ( pepe) C 

Searenas-otdi Naeal seigneurs mes peres, dans vos priéres, afin que le § 

donne le repos a leur dme ( bienheureuse iwetdetbe)> dans ud sein de nore p 

Dioclétien Nis le 6 juillet 869). 



FRAGMENT DE STATUE 

DU PRINCE KHA-M-UAS 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Mohammed effendi Chaban a publié jadis“! une statue qu’il avait trou- 

yée a Cheikh Embarek, sur la rive est du Nil presque en face de Minieh; 

mais sa copie était incomplete et je crois utile de donner 4 nouveau les 

textes qu'elle porte. 

Sur un socle de o m. g4 cent. de longueur, o m. 53 cent. de largeur 

eto m. 28 cent. de hauteur la statue était agenouillée, tenant un em- 

bléme, peut-ttre un sistre a téte d’Hathor, dont il ne reste que le bas, 

arrondi. La statue elle-méme est brisée a la ceinture et n’a plus que o m. 

6o cent. de hauteur. Le personnage a comme vétement une chenti rayée 

4 languette triangulaire, la ceinture ornée de lignes en zigzag. Le tout 

était taillé dans un bloe de calcaire siliceux nummulitique. 

Sur le devant de l’objet maintenu, deux colonnes affrontées dhiérogly- 

phes donnent pareillement \~ “(IQ + & \ 4. Devant le socle on voit au 

milieu \ a \\ surmontant deux colonnes d’inscriptions affrontées; & gau- 

che (+) indy 9) gH a droite (—«) nel pe \ 3 ~. Dela partent 

de chaque cété deux lignes d’inscriptions superposées qui courent sur les 

cétés et se terminent au milieu de l’arriére. 

A gauche: 1. WEST |e SiPEHHIWT esd? 
2\olimtthla 

» MESSI STAN. ce, BFAD ete 
" Annales, t. VIII, p. 223, SIV. 
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A droite : 1. WilehAll A? Tar. etc., TIA 

» wWei- BRA jac: elc., = mf: ete. 

Le pilier contre lequel s’appuyait la statue avait également de 
nes d'inscriptions symétriques dont il ne subsiste que / ' 

—NPeediod. 
La statue a done été faite pour Kha-m-uas, grand prétre 

fils bien connu de Ramses II, et n’ajoute rien 4 ce que nous 
sur ce personnage. Elle est intéressante seulement au point ¢ 
graphique, car les inscriptions citent deux Hathors locales. L’u 

tresse de, |“ *. Brugsch, dans son Dictionnaire géogr 

cement serait proche de Béni Hassan el Cheroug. 

Quant au second pays W's @ » ll n’est pas connu sous cette. 
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LE MASTABA 

DE KHA-F-KHOUFOU A GIZEH 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

En janvier dernier Venlévement du sébakh sur le plateau des Pyrami- 
- des a remis au jour un mastaba qui a été déblayé déja plusieurs fois, a 

fait lobjet de citations 4 propos des renseignements qu'il donne sur des 

membres de la famille de Chéops, mais n’a jamais été publié intégrale- 
ment", Je vais done le décrire sommairement, en attendant qu'une repro- 

duction de ses bas-reliefs en soit donnée. 

Cette tombe fait partie des ‘mastabas alignés 4 lest des trois petites 

} -pyramides voisines de celle de Chéops; elle était construite en belle pierre 

de Tourah; figures et inscriptions y sont sculptées en relief, dans le meil- 

leur style de la IV° dynastie. A une époque inconnue, probablement dans 

Vantiquité, elle avait été transformée en maison ou en magasin, et dans 

ce but on avait couvert d’une vodte la cour et construit un toit sur 

les deux chambres intérieures, dont l'une formée aux dépens du mas- 

sif du mastaba. Ceci n’a pas été fait sans dommage pour l’édifice : pour 

avoir une paroi droite on a coupé la partie inférieure de la facade, qui 

était légérement inclinée, et a Vintérieur on n’a établi le toit, plat dans 

Une description des sednes princi- _hidroglyphiques copiées en Egypte, pl. LX 
pales se trouve dans Manierre, Masiabas, et LXI, et reproduits depuis dans divers 

p- 562, IV. Les documents historiques  ouvrages : voir Gaururer, Le Livre des 
ont été extraits par pe Rovas, Inscriptions _rois d Egypte, t. I, p. 79 et 81. 

— Annales du Service, 1916. 17 
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la premiére piéce, en angle dans la seconde, qu’aprés avoir ¢ nl 

l'assise supérieure, détruisant ainsi le haut des inscriptions. 

Le mastaba proprement dit est précédé d’une cour fermée 

en pierre, percé d'une pore de 2 m. 5o cent. de hanteye et o: 

plan primitif. | 

L’extérieur du mur est anépigraphe; dans Peake de 
chaque cdté, un tableau montre un grand chacal couché | 

duquel les noms et titres du propriétaire du tombeau sont air 
' 

Cété sud. , Cété nord. 

Ezy) Pe 
= 24 

COUR. 

circulaire commencant & 1 m. 4o cent. au-dessus du dallage. 

du mur extérieur et les murs latéraux ne sont pas décorés; la 1 

ouest, percée d'une porte en son milieu, est le revétement du 
proprement dit. 

Célé gauche. — Vers la droite, deux personnages sont debout : d’ 

une femme vétue d’une longue robe simple, n’ayant aucun attribut s] spé 

et devant laquelle on lit verticalement “afl- -1 ey Anal += : 

donne la main 4 un homme ayant une perruque ronde formant de 

triangles, vétu de la chenti dla ceinture de laquelle est attaché ’em 
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3 et la poitrine traversée par deux bandelettes croisées. De la main droite 

il tient ey. C’est évidemment le maitre de la tombe, mais il ne reste 

de ses titres que ell l4+-%. tout le reste ayant été coupé, ainsi 

que le nom de la reine, sa mére, quand on a établi la voute. 

- Derriére eux, six serviteurs sont rangés deux par deux sur trois regis- 

tres. Ceux d’en haut présentent des tablettes de comptes; au-dessous, le 

premier tient ey dans la main droi- 
; a \\\ \ \ \ \\ \\\ \\ AI \\ 

te et a l'autre main sur la poitrine; \\ MN co \\ ) 

le second a les deux bras croisés 

sur la poitrine; en bas les images 

sont détruites ou cachées: il ne 

reste que le début d’un nom ()) ee y 

he 
Coié droit. — Le défunt est re- 

présenté debout, de grande taille, ] 
tenant le grand baton d'une main, 
un lien de l’autre. Il a un serre-téte, 

un collier simple, une chenti ornée 

\ \\\) 

\\ 

de groupes de trois plis; sur son 

dos est une peau de panthére atta- 

chée sur I’épaule droite par le ™,; 

il est paré de bracelets. Devant lui, 

en grands hiéroglyphes, on lit ver- 

licalement: J -@ 7" > & ie sea A te iicc a tae 

| | ( fe) 4 —/ Un petit en- Fig. 1. 

fant se tenait devant ses jambes; son nom est détruit. 

En arriére on voit trois registres de personnages de taille moindre : 

Premier registre. Deux hommes agenouillés, dont lun est ~ — -) Lj 

et Yautre @~ | Ty. 

Deuxieme registre. 1° Le Oh 4 debout, un grand baton 4 la main 

et portant un sac sur I’épaule; 2° le 

tenant un sac a la main. 

ft 3.8 portant sur Pépaule ee et 

Troisiéme registre. On ne voit plus que la téte d’un scribe fy Ws, qui a 

deux calames passés derriére loreille. 
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VESTIBULE. 

La porte de la chambre intérieure est un peu en retrait de la facade 

et sur les cdtés on a gravé des tableaux avec légende. 

Paror suv. — Vers la droite le défunt est assis, tenant la grande 

canne, et derriére lui une femme debout respire une fleur de lotus. La 

partie gauche se présente ainsi : 

* srotriusms® 
JL agenulle Cab sgenatls at 

les : bias Leiba bras 
4 een, 

croisés sur croisés sur igs 

I la poitrine U la poitrine L 

Parot nono. — Le défunt est assis, le grand bdton & la main, regar- 

dant vers la droite; une petite fille, portant la main 4 la bouche, est 

debout derriére lui et lui tient le aie 

Le nom de cette derniére est mutilé : -1} ~ 77 |}. 



ee ee a (ee eee o~ - 

~" ie ee 

— 964 = [5] 

La partie droite est occupée par les légendes explicatives, et dans le 

bas deux hommes debout présentent les tablettes sur lesquelles sont in- 

scrits les comptes des propriétés. 

siti 
ait) eS 
|= 

4 
Be 

2/4 

ri4 
zehlaTh 

lo } 

1 

SSS eS | ee eee 

deere, er fel, | = 

VE KY AL AY AY 79-74 74 
A A : 

— 

i == Homme . 

\ Homme ae eo 
Le debecatal une tablette 

= une tablette poorer Suséeiitions 

% - iliisibles ~ A 

pews, 

tf i m 
PORTE. 

Sur le tambour cylindrique qui surmonte la porte on lit : (-—) e + 

=1p—(od—¥), 
a2 

Dans Pépaisseur de la porte on remarque a gauche un anneau taillé 

en saillie & méme la pierre, qui devait servir pour attacher le battant 

quand il était fermé. 
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CHAMBRE. 

Panor esr. — A YVextrémité gauche du panneau le défunt est assis, — 
tenant sa grande canne, et derriére lui, n’arrivant guére plus haut que 

son siége, une petite fille est debout, tenant une fleur de lotus. Devant 

le personnage on lit verticalement : 77 §7 R"—" QCA et au-dessus 
de lui, horizontalement :\GZ@W#/ | 

Le reste du panneau est divisé en trois registres superposés avec traces 
d'un quatriéme. 

Registre inférieur. On y voit trois représentations d'un manteau % 

porté par deux hommes; sur le premier on lit : jo wl +, sur le se- 

cond : i}, sur le troisiéme : \- & 74. 

~— Deuaiéme registre. 1° Un homme présentant trois vases J sur une sellette 

sous laquelle on lit : (h) \-22 2 =),° OD. 

2° Homme () \ LS 7 entrouvrant le brile-parfums formé de deux 

parties semi-sphériques v, dont une formant couvercle. Dessous, 2-7) 

== et un coffre long. 

3° Homme présentant une sellette avec trois vases, au-dessous de la- 

quelle est une autre étagere chargée de six vases et seaux. 

he Cing grandes amphores a deux oreillettes, scellées, posées sur des 

supports. Légende : | —?) | 4m 4 1, de che 
5° Un coflre au-dessus ape on lit: os eS ae le meuble 

méme est inscrit yee Bos = A WITT- 

Registre supérieur. L’assise du haut n’existe plus, en sorte que la téte 

des ebiuaiid manque. 

° Homme qui devait porter une étofle ou mieux un gros écheveau de 

fp passée dans un baton posé sur son épaule. Devant lui on lit : » j LU 
2 Csaaptnat | 

eee A ses pieds est un grand coffre : he q >. 

2° Porteur semblable; devant lui on lit jr ¢ derriére js i, et sur 

le coffre e[ {c= : probablement la place a manqué pour graver le troi- 

siéme personnage auquel s'applique la derniére légende. 

3° Trois sellettes portant chacune quatre vases J, au-dessus des- 

quelles on lit : j\7)=|27G- {j2>=. 

A Yextrémité du mur on voit des traces d'une autre série de vases 
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dont la plus grande partie manque par suite de l’enlévement de Passise 

du haut. 

Paror sup. — Le défunt est assis devant la table-du repas funéraire. 
Le plateau avec pied bas est posé sur un support [ muni & sa partie supé- 
rieure d'un rebord. 

Au-dessus du défunt on lit en gros caractéres, verticalement : | 77, 

=i i-\ Zi yo. 
La table est surmontée de la liste des offrandes, dont les premiéres 

rangées manquent. 

SaRAYMtShis Z 
Be do Bee ees 
O1 @it @tt wil wil Wil © wil wil 

eRe he SU 
. anaes B Alpes ae Sire ga ad ee a ree 

Pe. ee. A ‘y 

pep il 
[s]J 

c] >: (? \a (i 

Sit: Os. O24, Ot bw Fame Be 8 Ot oy vi vi v 

eIn 1p aes 3) 2 oe (> 

Sous la table, 4 gauche, on voit en quatre lignes superposées de gros 

caractéres: | #@;§$ CUT) fra Lets 

A droite il y a deux registres; dans celui du haut un homme agenouillé 

semble présenter un plat, et au-dessus on lit : Pee: il est suivi d’un 

serviteur apportant une cuisse de beuf. Au registre inférieur un homme 

agenouillé Ss semble pleurer et se frotter Pil, tandis qu’un autre 

serviteur est debout mF et devant lui est inscrit : ~~ OR. 

“ Le signe typographique manque. L’homme devrait tenir le baton }. 
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Psror ovest. — A Vextrémité gauche du mur il y a un panneau de 

om. 52 cent. de largeur compris entre angle et le creux de la stéle, 
portant quatre scénes superposées : un personnage symbolisant une des 
propriétés du défunt porte une couffe sur la téte et méne en laisse un 

animal. Ce sont, de bas en haut : 1° femme et gazelle : (e$—}) 

es 2° homme et gazelle | eo} — > |i] Le; 30 femme ve
 

(o}—} | =- to: 4° homme 
et eau} € o @. 

La stéle est dans un renfoncement de o m. 38 cent. sur les cdtés du- 

quel figurent cing scénes superposées @apports d’offrandes par des ser-— 

viteurs. Ce sont, de bas en haut : 

A gauche : 1° une oie Peed Oe adi 2° plateau avec trois pains trian- 

gulaires et un yase : ho #4; 3° Teau versée dans un yase \ ac: 

h° Peau lustrale \=4 qu’on apporte dans le seau spécial ¥: 5° lencens 

a\\ iT: 
A droite : 1° produits divers sur un plateau 2 @ | To; 2° quatre vases 

de vin sur un plateau i? a ; 3° une cuisse de beuf; 4° un paquet de fil 

ayant Taspect d’un sac cdtelé iF 5° probablement l’encens Y. mais 

le haut manque. 

Srize. — La stéle, qui occupe toute la hauteur de la piéce, était 

sculptée 4 méme la paroi et non séparée; elle a subi une étrange mutila- 

lion : toute la partie centrale et droite du bas a été enlevée, et elle n’est plus 

que lencadrement d’une porte conduisant 4 une chambre intérieure. 

Sur les grands montants, dont celui de gauche subsiste seul en entier, 

était figuré de paisa cété un immense autel J. Le tambour cylin- 

drique donne le nom 3 ad ty ise <3 le bandeau supérieur porte : (-—) 

Lad CRN OS SE Jc: 
Le tableau montre } gauche le défunt assis devant la table doffrandes 

+ au-dessous de laquelle on lit : Sa { : pide SE 

Le reste de l'espace est occupé par la grande liste du repas funéraire, 

dont la partie supérieure est détruite ; 

r © — = a LL ——— e 
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es Mae hah I 

aa POT hy oer onthe a) 
#11 fu ibe THES A ot. She, 

ALN ies Se 
dowd, 

Mla pase == =o 

, { 1 wwww 1 Oc hoobor Aca Avie soca 

rates By 6 oes 

co ——! 

at 

TEUL WITTE WHEE WItht C.1nt Oui “nn 

vu wi vu Wit Witwit NING) Wilt 

- 
>SH 

wil 

Psnot ovesr, pantiz 4 proire pe £A sréne. —Ce mur, sur une longueur 

de 2 m. 36 cent., est consacré ad la représentation des serviteurs et des pro- 

priétés du défunt. Celui-ci est figuré en grand, vers la droite, debout, le 

grand baton a la main, couvert de la peau de panthére attachée sur l’épaule. 

Sa femme est debout derriére lui, lui entourant le bras. 

Leur légende, gravée en grands hiéroglyphes au-dessus deux, est a 

moitié détruite : 

|| Yu 
— 

i\ 
ii 

} 

\| 

Le reste du panneau est divisé en cing registres. 
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Registre inférieur. — Un premier serviteur se dirige vers le défunt, te- 
nant deux oies; il est suivi de cing porteurs d’animaux de boucherie, 

chargés respectivement d’une grive, d’une gazelle, dune jeune antilope, 
d'un liévre et d'une gazelle. 

Deuxiéme registre. — Défilé de serviteurs : le premier porte un coffre, 

le second un grand pain rond posé sur un vase, le troisiéme trois pains 

triangulaires, le quatriéme deux seaux deau, le cinquieme une épaule 

avec os, posée sur un plateau, et une oie embrochée au bout d'une tige, 

le sixiéme un morceau de viande “@, et un grand éyentail. 

Troisiéme registre. — Un premier domestique entr’ouvre lencensoir, — 

un second porte un panier a anse et un éventail f, un troisiéme un sac 

et un long vase(?), un quatriéme tient aussi un sac et aide un einquieme 

i porter une chenti étalée, 4 Pavant de laquelle est figuré le nud de 

ceinture @. 

Au-dessus de ces personnages on lit : 7=4)= | mun GY =). 

Quatriéme registre. 1° Un scribe agenouillé, ayant deux calames posés 

sur loreille, inscrit sur une tablette; devant lui est posé a terre un vase 

¥ contenant des papyrus. 

2° Un scribe accroupi, écrivant sur une tablette, ayant devant lui le ~ 

nécessaire R. 

3° Scribe écrivant sur une tablette, ayant deux calames a Voreille. 

° Scribe accroupi, un calame sur chaque oreille, tenant dune main 

son écritoire, et tournant la téte pour prendre une tablette que lui tend 

un cinquiéme personnage debout. 

Entre ces deux derniers il y a & terre le nécessaire eS au-dessus 

duquel on lit : Balt | \. 

Au-dessus de ce mate s'étend cette seal : 

We GS Ase VP] 
ra x Sec leckh 

Cinguiéme registre. Faisant vis-a-vis 4 Vinscription en colonnes donnant 

les noms de Kha-f-khoufou et de sa fille, s'!avancent cing femmes qui de- 

vaient porter des couffes sur la tte; elles symbolisent les propriétés du 

: See ae aes O 
défunt, dont les noms sont ainsi indiqués : 1° o} ue + * [| @; 

bs 
a 
" 

a 

Ne 



Sea 

a Teepe yy ange” seme iri vie m ie" 7 $ SS a Samy ite eens To. ae a git BL Se gt ea ee ik: 

: AMET KS, . bere ve ees = <& pe Pe ee 

peice | ewe [44] 

» (os—) Jin23: 3 (CoH P IS: ” (oF) J Ie: 
5° * @. La premiére de ces femmes porte une grue, la 

seconde une oie, la troisiéme un canard (?), la quatri¢me quatre cailles. 

 Paror worv. — Le défunt est debout, tourné vers la droite, appuyé sur 

un long baton. Lui faisant face, sa fille (?) est debout, ses cheveux tom- 

bant en tresses sur ses épaules, tenant une fleur ee 

de lotus 4 la main. C — 
Au-dessus de Kha-f-khoufou il ne reste qu'une o Q Q 

partie de ses titres et noms, en grands _hiéro- Ss a 
Yip. 

glyphes : 

Sur limage de sa femme on lit : i 4 ~4o)j-7/. 

SECONDE CHAMBRE. 

On a vu plus haut que le bas de la stéle a été enlevé : on a ainsi 

transformé celle-ci en une véritable porte donnant acces dans une seconde 

chambre ménagée au centre du mastaba en enlevant une partie des blocs 

qui le composaient. Cette chambre est irréguliére; elle mesure environ 

6 métres de longueur sur 1 m. 80 cent. de largeur; les cdtés n’en sont 

pas parés et sont restés tels que les a faits ’enlévement des blocs. A 1 m. 

3o cent. de hauteur on a dressé de part et d’autre des grands cétés des dal- 

les qui se rejoignent au-dessus du milieu de la piéce formant ainsi un toit 

4 double pente. Aucune inscription n’est tracée dans cette piéce; il est 

probable qu'elle a été faite dans l'antiquité en méme temps que l’on cou- 

vrait d’une votite la cour, mais il n’y a aucun document pouvant nous 

alder a préciser la date de ces transformations. 

G. Danegssy. 



STATUE DE GEORGES 

PRINCE DE TENTYRIS y 

PAR 

M. GEORGES DARESSY. 

Kn extrayant du sébakh dans les restes de la ville de Tentyris, les 

fellahs ont mis au jour une statue en granit noir qui est venue prendre 

place dans le Musée du Caire, sous le numéro d’entrée 45390. Elle est 

haute de 1 m. 05 cent.; le personnage est debout, le pied gauche avaneé; 

il a les cheveux crépés, les yeux assez grands, la bouche petite et & levres 

minces; il est vétu d’une sorte de gallabieh échancrée au cou, & manches 

courtes, et est enveloppé dans une étloffe passant sous les bras, pendant 

jusqua la cheville, avec une attache sur la poitrine faite A™. Il porte & 

deux mains devant lui, appuyé contre le corps, un naos & toit voité, dans 
cae Or ; 

lequel est placé cet insigne I: L’encadrement de ce naos porte deux ins- 

criptions commencant au sommet par un signe commun ?; & gauche : 

(—)1F—PS she nds: Sonly Mit Roe 

~ Loma (—) sol S75 8 droite : (—) 11 = Wlaohenl 
Fite PST ee \s-uet ial =a 
= 44i. 

«Le prophete d’Hathor, maitresse de Tentyris, la supréme, fille de Ra, 

prophéte d’Hathor au ménat dans Bahud, prophete dHorus qui manie 

la lance, prophete d’Harsamtaui, dieu grand seigneur de Khat, le prince 

gouverneur Quarkes fils de... — Le prophéte d'lsis, la grande mére 

divine, maitresse de Aat-dut, prophéte d’Osiris, dieu grand dans Tentyris, 

prophéte des dieux et déesses qui se trouvent dans Aat-dut, chef des 

troupes, frére royal Quarkes, fils de Plolemaios. » 

La statue s'appuie a un pilier en forme d’obélisque sur lequel une ins- 
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cription de deux lignes est gravée : | ay KA fea th mop 

Oe SEF Pe bel remy eee we: eed Ber 

slo 2 eS OTe Sly gl-sboedeiian 

rset Sd Pl dled URS: 

h(t — LS BFS ee PS Ter 

a SOS hia i 

“0 QJ=j2 bifid 

« Le prince-gouverneur, délégué royal, ami unique, favori du roi, rem- 

plissant le coeur de Sa Majesté, réjouissant son seigneur, grand fonction- 

naire comme gouverneur des peuples, trés estimé dans le palais de 

PHorus et puissant 4 la cour, chef des troupes trés grand dans les deux 

régions; prophete d’Isis, la grande mere divine, maitresse de Aat-dut, 

prophéte d’Hathor maitresse de An, prophéte d’Hathor maitresse de 

Kab(t), prophéte d’Hathor qui entoure les deux terres, prophéte d’Ha- 

thor maitresse du vent agréable, 4° prophéte d'Hathor maitresse de Ten- 

tyris, scribe du temple, [chef] des prétres, prophéte des monarques et 

de leurs images, prétre de leur demeure, le frére royal Qurkes, vivant, 

fils du chef de troupe Pa-khrod-ka. Il dit : 6 prophétes habitants de Ten- 

tyris, gens de la ville «renouvellement de l’existence», qui vous inclinez 

devant le seigneur de Tentyris, 4 chaque occasion de faire des offrandes 

aux dieux ne négligez pas mon nom devant Isis la grande mére, chaque 

jour. » 

Le monument est intéressant par I’énumération de titres, les uns se 

rapportant & ses fonctions 4 la cour, comme général, les autres au sa- 

cerdoce des divinités adorées 4 Dendérah. Le plus curieux est le nom 
A —_— ae . 

méme du personnage, ¢£| =, dans lequel on ne peut hésiter & recon- 
naitre le grec Tedpysos. Ce vocable est assez rare dans l’antiquité paien- 

ne, bien qu’on le trouve déja dans Platon (Ep. 17). 

Sur loriginal sen est 4 Vintérieur du naos. 
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khrod-ka : il est nee que ces deux noms | s‘ p pl 

personnage; la statue anciennement connue est de Pen 

khrod-bast, qui a pour enfant Ptolémée : il y a des 

que Georges soit le petit-fils de Pen-nut et nous au 
des quatre princes gouverneurs de Dendérah & la aed 2 
maique, immédiatement avant la conquéte 1 romaine. 

esi: XV, p. Aa 8. 
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Stéle du miracle d’ Ahmeés Jer 4 Abydos. 

(Ne d’Entrée 43649.) 
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